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CHAPITRE I

LA RENAISSANCE '

I

Dans les premières années du xvi^ sièrle, un esprit nouveau

commence à régner en France ; une nouv(41e manière de con-

cevoir la vie, la science, la politique, Fart et la poésie, se fait

jour; et bientôt s'impose, sans trouver presque aucune résis-

tance. Tout ce qui est puissant [lar la naissance, les dig-nités, le

savoir, le génie, les richesses; rois, princes, prélats, érudits et

artistes; jusqu'à l'opulente bourgeoisie des g^randes cités com-

merçantes, semble gagné d'avance à cette attrayante entre[)rise

de rajeunir et de renouveler le mf)nde.

Les hommes n'ont [)as toujours le sentiment exact des révo-

lutions qu'ils suliissent; ni même de celles qu'ils accom[)lissent.

Ainsi le nom de Renaissance, entendu au sens où nous l'enten-

dons aujourd'hui, ne se rencontre pas au xvi" siècle. Mais tou-

tefois, les plus intelligents et les })lus attentifs parmi ceux qui

vivaient alors, ont remarqu<'' le changement dont ils étaient

témoins ou auteurs; et, sans lui donner un nom distinct, ils ont

eu, pour ainsi dire, conscience de la Renaissance. « Hors de

cette épaisse nuit gothique, nos yeux se sont ouverts à l'insigne

llambeau (ki soleil -. »

I. l'.ir .M. l'.Mit lie Jiillrville. prolcssmir à la FaculUi «les lettres «le rTniversité

(le l'aris.

•2. Lettre di' Ilabelais à Amln'' 'rira(|iie;ui en tète truiie édition des Kpitres de
Manardo. (lidit. Marty-Laveaux. I. ill, \k :ill.)
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2 LA RENAISSANCE

Aiijoiinriiui nofro iniai^inatioii mot encore une auréole de

joie et (le lumière autour de ce nom, la Renaissance, d'ailleurs

vaerue autant que charmant : « L'aimable mot de Renaissance,

dit Michelet, ne rappelle aux amis du beau que ravèneinent d'un

art nouveau, et le libre essor de la fantaisie '; pour l'érudit,

c'est la rénovation des études de l'antiquité; pour le légiste, le

jour qui commence à luire sui" le discordant chaos de nos

vieilles coutumes. » On pourrait continuer à l'infini cette énu-

mération.

A la place où nous l'étudions ici, la Renaissance est surtout

pour nous l'éveil de l'Europe chrétienne à l'étude intelligente,

et à l'imitation passionnée de l'Antiquité. Ce qui venait au

XVI*' siècle, c'est rAnticjuilé; ce n'est pas l'humanité. On a

renoncé à croire que l'humanité avait dormi pendant tout le

Moyen Age.

On renoncera de même à penser que le Moyen Ag-e ait fini

tout d'un coup à l'époque des guerres d'Italie, et que la « nuit

g'othique » se soit subitement dissipée dans les rayons du soleil

antique. Ecartons d'aliord cette erreur que le xvi" siècle a fait

ou a laissée naître et se propag-er par son indiscrète adoration

des Anciens.

Il y a deux choses que nous ne devons [)lus croire : la pre-

mière c'est que rien (Ui Moyen Age ne se soit j>r<d(>ngé dans la

Renaissance; et la seconde, c'est que rien n'ait amené, préparé

la Renaissance durant le Moyen Age, longtemps avant le

xvi" siècle.

Il est faux que la Renaissance ait brusquement romjiu avec le

Moyen Ag-e, et que, d'une épO(jue à l'autre, il n'y ait ni traditions

persistantes, ni filiation continue d'une foule d'idées et de sen-

timents. Ces prétendues ru[)tures dans la chaîne des générations

n'existent pas en réalité : ce sont les historiens qui les inven-

tent jiour la commcKfité de leui's études et la netteté de leurs

cadres.

S'il était possibh^ {\q mesurer et de peser tous les éléments

dont se compose notre littérature française classique, on trou-

verait, j'en suis certain, (jue, tout compte fait, elle renferme

1. néliiiilidn sin^:iili( rc. 11 y a plus de fantaisie dans Fart du Moyen Age qne
dans celui de la Renaissance.



LA RENAISSANCE 3

encore plus de choses directement héritées du Moyen Age, que

de choses Araiinent anti([nes, même romaines. Dans une tra-

gédie de Racine, faites la part de tout ce qui appartient à ces

deux éléments que l'antiquité n'a point connus: le christianisme

et la chevalerie.

Cette disproportion nous échappe; c'est parce que, dans notre

civilisation, ce qui nous frappe le plus est ce qui est le moins

traditionnel. Le reste est dans le sang depuis trente générations.

Mais l'illusion qui exagère à nos yeux ce que nous devons

aux anciens, semhJe dater du jour où l'esprit français s'ouvrit

largement au commerce de l'Antiquité. Tel fut l'éhlouissement

qu'il en reçut, que, dès l'aurore du xvi" siècle, jdusieurs s'ima-

ginèrent que tout recommençait avec eux, et qu'un monde,

nouveau tout entier, sortait de l'Antiquité reconquise. Dès lors

on déclara nulle et non avenue toute l'œuvre du Moyen Age.

Fâcheuse erreur, et hien ju-éjudicialile à une saine conception des

lois qui semhlent régner sur le développement et l'évolution des

choses humaines. Car la Renaissance, en restaurant rAnticjuité,

comhlait sans doute une lacune immense dans l'histoire de l'esprit

humain; mais, d'auti'e })art, en supprimant le Moyen Age, elle

en ouvrait une autre, ({ui, peut-être, n'eût })as été moins large et

moins profonde; et, des deux parts, après comme avant la

Renaissance, la chaîne des idées et des événements, des effets et

des causes, restait incomplète et hrisée.

Si le Moven Age s'est prolongé, en partie du moins, dans la

Renaissance, croyons d'autre i>art, qu'on peut trouver, dans le

Moven Age, les germes de la Renaissance. L'histoire humaine,

comme l'histoire natuj'elle, ne connaît pas les hrusques évolu-

tions. Tout v existe en germe avant d'exister en fruits. L'an-

tiquité, du moins l'antiquité latine, et même, à travers celle-

ci, l'antifpiité grecque, n'avait ])as été totalement ignorée du

Moven Age. J.-V. Le Clerc a pu écrir(\ sans paradoxe : ^< Peu s'en

fallait qu'on n'eût déjà la littérature latine, au Moyen Ag;e, telle

que nous l'avons aujourd'hui. Ce mot trop légèrement employé

de Renaissance des lettres ne saurait s'a})pliquer aux lettres

latines; elles n'ont p(unt ressuscité, }»arce (ju'elles n'éhiient point

mortes '. »

1. Histoire liltcraire de la Fiance, t. XXIV. p. 32G.
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Si c'est posséder la culluro latine qiio d'avoir en main les

textes latins, les lire, en comprendre à peu près les mots, le

juiiement de J.-Y. Le Clerc est rigoureusement exact. La litté-

rature française au Moyen iVge est comme saturée des souvenirs

de ranti(piité latine, et même à travei's !e latin, reroit quelques

échos de l'antiquité grec(|ue. « Ceux qui ont dit que l'on ne con-

naissait avant l'imprimerie que très peu d'auteurs anciens et se

sont amusés à en compter quatre-vingt-seize (ce serait déjà

quelque chose) n'ont pas bien compt(''. l^es poètes surtout, Vir-

gile, Ovide, Lucain, sont allég-ués à tout monient. Les écrivains

en prose sont moins lus ; encore parmi les plus célèbres nous ne

voyons guère que Tacite qui paraisse oublié ^ » Cicéron, en

revanche, est cité partout, connu jtresque en entier.

Accordons que les témoignag-es, les souvenirs, l'autorité des

anciens a hanté l'esprit et encombré les ouvrag'es des hommes

du Moven Age. Il n'en demeure pas moins vrai, contre les con-

clusions de J.-Y. Le Clerc, que l'Antiquité (je ne parle pas de

l'antiquité grecque; Aristote lui-même, étudié à travers le latin,

l'arabe, l'hébreu, etles gloses sans tin des commentateurs, n'était

plus un grec, un ancien, n'était plus Aristote), mais l'antiquité

même latine, avait été mal connue au ]Moyen Age parce qu'elle

avait été mal comprise : ni la [»ensée, et le raisonnement scien-

tifique ou philosoj)hi(jue des anciens n'était profondément jténé-

tré; ni la beauté esthétique de leur forme et de leur style n'était

vivement sentie et goùt(''e. On les admirait, même à l'excès, sur

parole; on bnu* prêtait, de coniiance, tonte sagesse et toute

v<'i'tu ; on était modestement convaincu de leur supériorité sur

les modernes; un écrivain du Moyen Age ne croit avoir tout à

fait raisiui que lorsqu'il j)eul citer un ancien à l'appui de son

opinion. Mais toutes les preuves qu'on })Oui'i'a donner du pro-

fond respect du ^loyen Age envers l'Antiquité, n'em})êcheront

pas (pie l'opinion vulgaire ne soit encore la plus vraie : le

Moyen Age a ignoré l'Antiquité. Pour la connaître, ou du moins

pour la comprendre, il lui a manqué d'abord le sentiment histori-

que des choses. Le Moyen Age s'est toujours représenté le monde

à toutes les époques, tel, à peu près, ([u'il le voyait. Comme un

1. J.-V. Le Clerc, id., ibid.
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enfant, lorsqn'il s'essaie à dessiner, il mettait tont sur le même
plan. Piiam on Alexandre lui apparaissaient semblables à des

rois féodaux, entourés de leurs barons. Yoilà pounjuoi les

romans de Troie, d'Enéas, de Thèbes, tout remplis de héros

antiques travestis en chevaliers, nous font aujourd'hui l'effet

de parodies, comme celles de Scarron : mais rien n'était plus

loin de la pensée des auteurs qu'une pareille témérité. Leur

bonne foi était entière; leur ianorance, absolue. Ils n'avaient

pas conscience de toutes les diflerences qui les distinguaient des

anciens. Comprenaient-ils mieux la beauté de Fart antique? En

aucune façon. Non que toute beauté ait manqué aux œuvres du

Moyen Age; non que j'accède au dédain de ceux qui vont répé-

tant que le Moyen Age est le règne de la laideur. Le Moyen Age

a eu son idéal de beauté, difîérent de l'idéal anti([ue. Il l'a cher-

chée, il l'a trouvée dans l'expression de l'idée, [dutôt que dans

la perfection de la forme, où l'antiquité demeure supérieure à

tout. Au Moyen Age la beauté poétique, ou littéraire (comme

celle de leurs admii'ables enluminures) n'a, pour ainsi dire,

point de corps; ou jdutot, n'a point de style. N'ayant point

de style eux-mêmes, ils n'ont ni compris ni goûté le style mer-

veilleux des anciens. Ont-ils mieux compris leurs idées?

Ont-ils pénétré au fond de la pensée antique? Ont-ils saisi

quelque partie au moins de l'esprit scientifique et philoso-

phique des anciens? Je ne le crois pas. Le Moyen Age, aussi

fécond en grands hommes qu'aucune autre époque, en a

produit plusieurs dont la vaste intelligence fait honneur à

l'humanité. Mais ont-ils été des savants, au sens où nous enten-

dons ce mot aujourd'hui? Ils savaient immensément, c'est vrai;

mais avaient-ils l'esprit que nous appelons scipiif/fit/itc, et

auquel nous réservons étroitement cette qualit('', (|ui ne se con-

fond ni avec la sag-esse, ni avec le génie. Il semlde bien (juils

furent tous trop destitués de sens critique et de méthode exacte

[)Our être appelés par nous des savants. Ils furent de merveil-

leux dialecticiens, de très ing'énieux consti'ucteurs de synthèses

et {\o systèmes; mais leur (ruvre appartient-elle proprement à

la science'^ au moins selon l'idée que nous nous faisons de la

science; il ne me semble pas.

Quelle que soit donc la valeur |>ropre du Moyen Age, et sa
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fonction dans l'histoire de l'humanité, s'il est démontré qu'il n'a

jamais hien coiupris et pénétré l'Antiquité, ni dans sa vérité his-

torique, ni dans son esprit scientifique et philosophique; il en

résulte assurément que la Renaissante n'est pas un mot vide de

sens, une illusion ; elle est bien un retour dans des voies

depuis mille ans abandonnées; elle est bien un réveil d'une

partie au moins de l'esprit humain, depuis mille ans enprourdi

dans certaines de ses facultés.

Mais ce retour ne se fît pas en un jour ; ce réveil ne fut pas

brusque et subit. Des essais, des tâtonnements précédèrent,

annoncèrent, 'préparèrent le g-rand mouvement de la Renais-

sance.

Si l'on désigne par ce mot l'essor d'un g-oùt plus vif et plus

éclairé pour l'Antiquité, les premières lueurs de la Renaissance

avaient brillé, en France, durant la seconde moitié du xiv' siècle,

sous les règnes de Charles V et de Charles YI. Cette lumière

nous vint d'abord d'Italie, oii Pétrarque (mort en 137 i) avait

fondé, par son exemple, par ses œuvi-es, et par l'autorité de son

immense renommée, le culte à la fois tendre et raisonné, érudit

et chaleureux, des lettres anciennes. Son influence fut très

grande, en France, sur un petit nomltre d'esprits, dont l'œuvre

de Renaissance, discrète, un peu timide, mais sincère, éclairée,

généralement judicieuse, n'a pas été assez reconnue et admirée :

Jean de Montreuil. qui sème ses lettres latines de souAenirs

antiques, lit et relit Cicéron, Térence, Virgile; Gonthier Col,

comme lui, secrétaire du roi Charles VI; comme lui, humaniste

et admirateur passionné des anciens; Pierre Bersuire, qui tra-

duit Tite-Live; Nicolas Oresme, (|ui traduit Aristote (sur le

latin, car on ignore encore le grec en France) '; Nicolas (\o

Clamenges, chanoine de Lille, recteur dt; l'université en 1393,

studieux lecteur de Cicéron et de Quintilien ; il se félicitait,

dans ses lettres à Gonthier Col, d'avoir réveillé le goût des

lettres anciennes, avec un accent de confiant orgueil (jui devance

le xvi" siècle. La guerre civile et la guerre étrangère vinrent

étoiiHer cette première Renaissance avant qu'elle eut porté ses

1. Giiillaiimo Filiastro. du Mans, doyen de Reims, mort cardinal à Rome en
li28, a pout-èlre su le f:rec et tradnit IMalon sur le Irxte; mais on n'en est pas
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fruits : Jean de Moiitreuil et Gonthier Col furent massacrés tous

deux, en 1418, à cette rentrée sauvage des Bourg-uignons dans

Paris. L'iiumanisme rétrograda vers l'Italie, sa patrie, où la

France devait, (juatre-vingts ans plus tard, l'aller chercher de

nouveau; cette fois avec plus de honheui'. Mais le culte des

anciens, dès sa première apparition en France, avait montré

trop d'ardeur et trop de passion [»our ne pas soulever déjà

quelques scrupules. Laurent de Preniierfait reprochait à Jean de

Montreuil tant d'heures et tant de jours dépensés aux lettres

profanes. Jean de Montreuil s'excusait en répondant (ju'il y a

temps pour tout; et qu'on peut bien, après avoir psalmodié exac-

tement les heures canoniques, donner à Cicéron le reste du

jour. Ce partag-e de l'âme entre Jésus-Christ et Cicéron, c'est

déjà tout l'esprit d(» la Renaissance.

Il

Ce grand fleuve de la Renaissance a plusieurs sources, et

coule en [)lusieurs courants, (pii, tour à tour, divisent leur lit,

puis mêlent leurs eaux, jiais de nouveau se séparent. D'où la

complexité sing^ulière de cette histoire, où les contradictions

abondent, dans les faits d'abord, et surtout dans le récit qu'on

en a donné, aussi bien de nos jours qu'au xvi*^ siècle. Ainsi tel

historien verra dans la Renaissance et la Réforme deux mouve-

ments [)arallèles , travaillant au même effet par un elï'ort

commun. D'autres les opposeront l'une à l'autre, comme deux

forces, non seulement rivales, mais opposées, et, dans leur

principe au moins, irréconciliables.

En France, la Renaissance nous arrive à la fois du Nord, avec

les livres d'Erasme (les Adar/ia, où le père Ao l'humanisme a

recueilli la tleur de la sagesse antique, paraissent juste en

1500, comme pour saluer l'aurore du nouveau siècle), elle nous

arrive du Midi, de l'Italie, (pii nous renvoie nos rois et nos

armées, et, dtM'rière eux, franchit (dh'-mème les Aljtes, et, à sa

fac(m, fait la con(piète de la France. Jl ne faut pas oublier, tou-

tefois, (jue dans phis d'un i\o ses éléments hi Renaissance,
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en France, est française et nationale '
; que chez Rabelais,

Henri Estienne, Montaigne, Pasquier, même chez les poètes,

morne dans la Pléiade, on rencontre bien des choses qui sont

purement indiiiènes, sans appartenir, pour cela, à la tradition

]ir(»pre du Moven Age. Cette renaissance proprement française,

on en a distinaué l'œuvre et Fesprit dans l'histoire de l'art;

heaucou}) moins (kms l'histoire des lettres; parce qu'ils y sont,

en eflet, plus mêlés d'éléments empruntés. Aucune œuvre de

la Renaissance, en prose ou en vers, n'est purement indig^ène;

mais il y a des éléments bien fi'ançais jusque dans les Odes

piudariques de Ronsard.

Ronsard n'apparaît pas avant le milieu du siècle. Avant lui

la Renaissance existe et fleurit, mais sous une forme assez diffé-

rente de la forme })urement nrtfste que la Pléiade Aoudra lui

donner. Chez nous la Renaissance fut d'abord érudite; elle

reprit la tradition au point où l'avaient laissée, cent ans plus

tôt, les premiers humanistes (b)nt nous parlions tout à l'heure,

ceux du temps de Charles Y et de Charles VI. Elle n'a pas, non

plus ([u'eux, un sentiuKMit très délicat de l'art antique; et toute-

fois cest bien dans sa forme (|ue les humanistes chérissent sur-

tout l'antiquité.

\j humanisme - vénère et fréquente les anciens comme une

école où l'on apprend à polir, orner, assouplir son projtre esprit

dans le commerce des plus beaux génies que le monde ait

jamais connus. A ce régime, on devient plus homme, et « hon-

nête homme », ainsi qu'on dira bientôt {hnmaniores iittera').

Mais l'humaniste ne se croit pas obligé de pénétrer jus({u'au

fond de la pensée antique; et encore uioins d'y adhérer; la plu-

part du temps, il demeure chrétien, chrétien sincère. Il s'elTorce

de penser comme saint Paul ou saint Augustin; mais il voudrait

écrire comme Platon ou Cicéron.

Tel me semble l'état d'esprit d'un Guillaume Budé au com-

mencement du xvi*' siècle. Budé ne veut pas du tout éltranler le

\. On a liieii exagéré l'innucnre que les Grecs venus de Conslaiilinople en

Occident après la conquête turque ont pu exercer sur le mouvement de la

Renaissance. L'histoire en nomme à peine une dizaine, dont plusieurs furent

d'assez pauvres hères sans talent ni notoriété.

2. Le mot est tout moderne, si la chose est ancienne. Il manque encore dans
le Dictionnaire de Liltré, même au Supplément.
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christiniiisme ; il vcul ronior, pour le fortifior : si la théologie

a pour objet, d'exposor les clioses de Dieu, il eroit (|ue l'élo-

quence peut les embellir. « En affectant de la mépriser et de

la déniii'rer, quelques-uns espèrent cacher leur lourde rusticité,

leur honteuse barbarie... Qui empêche aujourd'hui que les

bonnes lettres. ranti(|ue érudition, la philosophie soient trans-

portées des poètes aux prophètes sacrés; des fables impies dans

l'histoire des vérités éternelles; des mystères menteurs d'Eleusis

dans l'interprétation de la vraie saiiesse, à présent révélée aux

mortels? L'Antiquité a pu recommander jiar le Iden dire, des

fins et des biens temporels, et faire (ju'on s'y attachât. Quoi d'ab-

surde à faire valoir l'importance des biens et des maux éternels

par le même mérite du style ou de la parole *? ^^

N'est-ce pas là, au fond, la doctrine même de saint Basile

(dans son fameux traité sur l'étude des auteurs profanes)? et

Budé lui-même fait ce rai)prochement (dans ses Annotations sur

les Pandectes)Ayà Renaissance, après mille ans écoulés, reprenait

les choses au point oi^i les premiers chrétiens les avaient trou-

vées au lendemain de leur victoire sur le papinisme. Elle disait,

après saint Basile : il faut orner par tous moyens l'esprit de

l'homme, il faut former son cœur par le concours de tout ce

qui est bon et beau ; il faut associer les lumières naturelles aux

vérités révélées.

Que chez quelques-uns ce laniiage fût un artifice et cachât une

hostilité secrète contre le christianisme, il est })Ossible. Mais

chez la plupart, ce désir (k^ concilier le culte de l'antiquité avec

la religion, Socrate avec l'Evangile, et la mythologie avec la

théologie, était parfaitement sincère; et il ne faut pas se hâter

de le déclarer chimérique et vain, s'il est vrai que l'œuvre

magnifique du xvn'' siècle repose en grande partie sur cette con-

ciliation de la tradition profane et de la tradition chrétienne, sur

cet harmonieux mélange d'une double antiquité ^

1. De studio lilterarurn recte et cciinnodc imiitiiendo.

2. On est aujourd'hui beaucoup trop porté à croire que la relif,'ion avait perdu,

au commenceuieiit du xvi" siècle, une {grande partie de son empire sur les lioninies.

Un récent iiistorien de la Héfornie et de la Renaissance écrivait naguère avec

plus de vérité : rattachement à la religion « c'est le point d'honneur que le

Moyen Afïe a su inscrire dans toutes les âmes; il est encore tout-puissant au

XVI' siècle. Si le Moyen Age a fait de la chevalerie une sorte de religion des

noides, il faul hioii convenir iiu'il a prcidnil une autre mei'veille : il a su l'aire
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François T ",
(iiii commit tant de fautes (mémo décousues et

contradictoires), fut, du moins, bien inspiré en favorisant les

liumanistes. Leur sincère rec(Mînaissance a protéine sa mémoire

contre un jugement trop sévère de la ])Ostérité. Déjà, (juand il

mourut, Théodore de Bèze voulait ([iw l<\s réformés lui pardon-

nassent pour av(»ir w cliassé <lu mond(^ la barbarie, et mis à la

place les trois langues (le j^rec, le latin, l'hébreu) et les belles-

lettres ».

Joachim Du Bellay, dans la Défense cl Illustration, ^\\\'\\

écrit à vini:t-(juatre ans (ixixo oîi l'on est ordinairement plus

sévère pour les rois (jui viennent de mourir), parle de lui avec

une sorte de vénération : « Nostre feu bon Roy et Père, Fran-

çois premier de ce nom et de toutes vertus {ceci était exagéré).

Je dy jtremier, d'autant (pi'il a en son nol)le royaume première-

ment restitué tous les bons ars et sciences en leur ancienne

diiiuité. »

Heureux monarque, à qui le Collèi^e de France, annoncé

plutôt que fondé, a fait jtardonner tout, et même Pavie. Dès

1520, il {tromettait à Budé cette fondation mai:nitî(pie. « De[mis

quej'ay eu cet honneur d'haleiner le Roy, il luy est souvent

advenu de déclarer publiijuement, non par hazaid, ains de bon

sens et propos délibéré, qu'il vouloit bastir dedans Paris les

villes de Rome et d'Athènes, jtour y planter à bon escient la

langue latine et la grecque, et tout d'une main immortalizer sa

mémoire dedans la ]»osterité. » Au seul bruit de cette pi"omesse,

tout riuinîanisme avait frémi de joie : « Je croy facilement, écrit

Budé à Tusan (depuis professeur tlu roi en la lang-ue grecque),

ce que m'escrivez, que la ]»romesse faite par le Roi d'ériger un

nouv<'au collège, a resveillé en vous et aos semblables un désir

indicible d'estude. Et combien que depuis on n'en ait rien faitny

parlé, toutesfois je ne fais aucune doute que ce nouveau project

de la religion une sorle lic chevalerie du peuple : manants ou lellrés, jeunes et

vieux, femmes et enfants, tous sont égaux par le baptême et par le calécliisme :

et tous savent qu'un chrétien meurt pour sa foi. Si c'est là un préjugé, il est de
noble origine. L'humaniste de la Renaissance ne s'en est pas alVranchi; peut-être
reculera-t-il devant la torture et le bûcher, mais, à moins d'être un cynique
bouffon, il ne s'en glorifiera pas. •. (F. Huisson, Sébastien CasfeUlon, Paris, Hachette,
1891, p. 9'k) L'auteur fait ici allusion à Rabelais, (pii, comme on sait, se déclarait
prêt à soutenir ses opinions jusiju'au feu cjclusicement. Mais en clTet beaucoup
d'humanistes eurent moins de prudence, ou plus de courage, soit du côté des
calh()li(|ues, soil du côté des l'êformés.
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sortira sou elïect tel ([uo je souhaitorois, sinon (lu'il advioiino

quelque désastre i^eneralt'inent à la France, et à inoy ])articu-

liereineiit, et à ceux qui avec nioy ont embrassé ceste affaire '. »

Le désastre, en effet, « advint » ; la défaite, la prison du roi.

La grande fondation n'eut jamais lieu. On nomma seulement

quelques professeurs royaux, dont le premier (dioisi fut, selon

Pasquier, Pierre Danès « es lettres grecques », vers 1529 ou

1530 ^

A défaut de faveurs s(dides, Fi-ançois P'' prodigua du moins

aux humanistes les encouragements et les bonnes paroles (pii

méritent déjà qu'on les loue, lorsqu'elles sont un témoignage

éloquent du sincère amour que le Roi et ses conseillers por-

taient aux « bonnes lettres » et de la part prépondérante cpie

leur clairvovance, encore }>lus (pie leur science réelle, attribuait

à l'hellénisme en particulier dans le mouvement de la Renais-

sance. A ce titre, le privilèr/e ^ accordé par François l'\ en lo39,

à Conrad Néobar, premier im]>rimeur royal pour les impres-

sions grecques, renferme des choses très digrnes de remarque :

« Nous voulons, dit le roi, (pi'il soit notoire à tous et à chacun

que notre désir le plus cher est, et a toujours été d'accorder aux

bonnes lettres notre appui et bienveillance spéciale et de faire

tous nos efforts pour procurer de solides études à la jeunesse.

Nous sommes persuadé (]ue ces bonnes études prcxluiront dans

notre rovaume des théologiens qui enseig'neront les saines doc-

trines de la religion; des magistrats qui exerceront la justice;

non avec passion, mais dans un sentiment d'équité publi(pie ;

enfin des administrateurs habiles, le lustre de l'Etat, qui sauront

sacrifier leur intérêt privé à l'amour du bien public. Tels sont

en effet les avantages que l'on est en droit d'attendre des bonnes

études presque seules. C'est pourquoi nous avons, il n'y a pas

longtemps, libéralement assigné des traitements à des savants

distingués, pour enseigner à la jeunesse les langues et les

sciences, et la former à la pratique non moins précieuse des

lionnes mœurs. » ^Lais le roi n'avait rien fait jusque-là poui*

1. Je cite les lettres de lUwh' dans la Iradiulioii (incii donne Hsticnne l'as(iuier

(Recherches, col. 926).

2. Voir Abc! LelVane, Les origines du Collège de France. Berne inlernatinnale

de VEnseignement, la mai 1890, 15 octobre 1S91.

3. Hii lalin. Traduit par E. Egper dans VUellénisme en France.
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favoriser Timpression correcte des livres iirecs. Cependant « des

hommes distinernés dans les lettres nons ont i-ejjrésenté que les

arts, l'histoire, la morale, la philosophie et presqne toutes les

autres connaissances découlent des écrivains grecs, comme les

ruisseaux de leurs sources ». Pour répandre à profusion, par

des impressions correctes, ces livres fjfrecs « source de toute

instruction », le roi conférait un privilège royal pour les impres-

sions grecques à Conrad ?Séol)ar: sans autre vue, en ce faisant,

que l'intérêt des lettres. Il voulait que son royaume ne le

cédât à aucun autre « ])oui" la solidité donnée aux (Mudes, jtour la

faveur accordée aux gens de lettres , et pour la variété et

l'étendue de l'instruction : afin que la jeunesse studieuse, con-

naissant notre bienveillance pour elle, et l'honneur que nous

nous plaisons à rendre au savoir, se livre avec plus d'ardeui-

à l'étude des lettres et des sciences ; et que les hommes de

mérite, excités par notre exemple, redoublent de zèle et de soin

pour former la jeunesse à de bonnes et solides études. »

C'était là un noble langage, en grande partie nouveau sur les

lèvres des rois. Il témoigne (jue le prince et ses conseillers

avaient pleine conscience des besoins de leur temps, et des

devoirs que leur imposait cette passion })our l'étude, c[ui est la

marque et l'honneur du xvi*^ siècle. Lui-même était fier de ce

rôle qu'il avait adopté de monarque ami des lumières ; et par-

fois, le prix qu'il attachait à cette gloire, lui-même^ l'a déclaré

avec une ostentation qui semble mieux convenir aux habitudes

de cour du xvii" et du xvni'' siècle qu'à l'humeur libre du

xvi" : il s'était fait peindre à Fontainebleau, dans une vaste

fresque, ouvrant la jiorle (hi temjdt» des Muses, à une foule

d'hommes et de femmes, qui, les yeux bandés, se dirigeaient à

tâtons, vers l'asile de lumière oii le roi les appelait. « Par cet

emblème, dit un vieil historien, on peut voir le soin qu'a pris

cet illustre monarque à chasser l'aveuglement de l'ignorance,

qui estoit de son temps '. » Celui (jui écrivait ces lignes, en 1842,

était un moine mathurin, le Père Dan. Soixante-dix ans plus

tard, Fénelon écrivait encore ^ (en 1714) : « Nous sortons à peine

1. Le Pore Dan, mnlliuriii. Trésor des merveilles de la maisoit mi/nle de Fon-
tainebleau. 10 12, in-folio.

2. Leitre à La Motte, i mai i:i i.
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d'une étonnante barbai'i(>. » Ainsi l'Ej^lise ne se considérait ni

comme solidaire et responsable de Tignorance du Moyen Age;

ni comme en rien menacée par l'humanisme, en tant que

celui-ci se bornait à empi'unter des anciens la beauté de leur

forme et les procédés de leur rais(uinement ; à condition qu'il

leur laissât leurs idées, et surtout cette tendance au naturalisme,

qui est au fond de toute la doctrine antique, et par où, quoique

imprégnée de mythologie, elle se passe de révélation; et finit

par trouver (hms Thomme seul la raison suprême de l'humanité.

Rien ne semblait plus aisé aux humanistes du xvi" siècle que

d'arracher à ces idées, (ju'ils repoussaient (pour la phq»art), le

beau vêtement dont les anciens les avaient recouvertes, et d'en

parer la morale et les idées chrétiennes. Voilà comment les

Jésuites, f(»n(U''S tout exprès pour défendre et sauver la foi du

Moven Age, attaquée de deux côtés par l'hérésie et le scepti-

cisme, furent, à leur façon, des hommes de la Renaissance, et

d'excellents humanistes.

III

Auprès (b's lunnanistes , amoureux surtout de la forme,

et satisfaits, s'ils dérobaient à ranti(|uité des mots et des maxi-

mes, il V eut ceux, en plus petit nombre, que l'esprit de la

Renaissance pénétra plus profondément, et qui voulurent exhu-

mer du trésor des anciens, non seulement les phrases, mais

l'idée; une phil(»s(q»hie, [»res(pie ime religion nouvelle.

Un hasard ajiparent, (jui peut-être a ses causes profondes, fit

coïncider la Renaissance avec deux découvertes, dont les consé-

([ueiices furent très grandes : l'Amérique révélée; le système

du monde entrevu. La découverte de l'AoKM-ique agfandit la

tcri'c habitable, et olîrit aux îuiroj)éens une fortune illimitée

dans lavenir et la domination du monde. En même temps la

terre, dépossédée du centre (ju'elle croyait tenir dans l'univers,

n'était plus qu'un point [lerdu (pielque part dans l'espace illi-

mité. Ces deux nouveautés, le monde à la fois agriimli cl dimi-

nué, ouvert à l'esprit de conipiête et d'entreprises, et ravalé, aux

yeux du |dHloso[)li(>, à n'être (pi'un grain de poussière dans
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rinfini, bouloversaient siiiimilirronicni les proportions tradition-

nollos (les choses. Elles (lisj>osaieiit les esprits au i^oùt des aven-

tures, les uns poursuivant la fortune aux Iles; d'autres, la

science et la vérité dans les conceptions libres et hardies d'une

philosophie affranchie de l'autorité.

L'appétit de savoir, de tout savoir, de tout embrasser, éclata

brusquement, impérieux, violent, insatiable. Les siècles précé-

dents avaient déjà vu de laborieux chercheurs, qu'aucune fati-

fiue ne rebutait, et <jui vivaient et vieillissaient penchés sur des

livres. Tel scolastique a travaillé plus d'heures qu'aucun homme

de la Renaissance; et son œuvre énorme remplit dix volumes

in-folio. Mais une science unique, la théologrie, usait leur exis-

tence; ou s'ils traitaient «les autres sciences, c'était, en g-énéral,

par rapport à celle-là, et ]»lutot en compilateurs qu'en cher-

cheurs. L'idée proprement scientifique et critique est étrangère

à leurs esprits, toujours préoccupés du dessein arrêté de con-

clure à une synthèse, et à une synthèse chrétienne. Ils cher-

chent dans la science des arguments nouveaux à ra|(|>ui de

]irinci)>es fixes, dont ils sont persuadés d'avance. Ils ont ainsi

plus ou moins de savoir; ils n'ont pas de curiosité.

La curiosité scientifique, voilà bien la grande nouveauté de la

Renaissance. Elle trouve son exju'ession la plus ardente et la

plus naïve chez Rabelais, (|u'elle dévora, surtout })endant sa

jeunesse. La science n'est-elle jtas la seule chose que ce grand

railleur ait toujours respectée? La foi en la science n'est-elle

pas sa seule foi, au moins solide et constante? Nullement poète,

nullement artiste, écrivain merveilleux, mais [)urement français

(c'est-à-dire (ju'il ne doit rien, au moins de ses qualités, ni à la

Grèce, ni même à Rome), Rabelais demande à l'Antiquité, non

de lui enseigner les prestiges du style ou le charme du nombre

et de l'harmonie, mais de lui enseig-ner la science, qu'il croit

encore que l'Antiquité détient, comme Delphes détenait la

sagesse et les secrets de l'avenir. Pure illusion, sans doute; et

nous le savons aujourd'hui, nous qui ne doutons plus guère que

la science ne soit jamais jailc; (die se fait aujourd'hui, elle se

refait demain. Elle est, comni(> la reidierche, relative et chan-

geante; est-elle plus (|ue la i'eclier(die elle-même? Et puisque

ceux qui (dierchent, passent, c<hix «[ui viendront après eux
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cherch<MX)nt à leur tour, et ils aiiroiit raison. Ainsi les hommes

(lu xvi" siècle, en croyant s'afTranchii- lorsqn'ils s'inféodaient

aux anciens, ne faisaient guère, au fond, que changer d'auto-

rité ; mais c'est la })lus chère erreur de l'homme et la der-

nière dont il se défasse, qu'il croit devenir libre en passant

d'un maître à un autre.

Nulle part la joie de cet affranchissement, vrai ou faux, n'est

célébrée avec plus d'orgueil que dans cette très belle et très

fameuse lettre' ([ue Gargantua écrit à Pantagiuel son fils, étudiant

à Paris, pour le féliciter du bonheur qu'il a d'être né dans un

temps si favorable aux études, et jdaindre sa propre jeunesse

où lui avaient man(|ué les mêmes secours : « Le temps n'estoit

tant idoine ne commode es lettres, comme est de présent, et

n'avoys co])ie de tel prece[»teurs, comme tu as eu. Le temps estoit

encore ténébreux, et sentant Finfelicité et calamité des Goths,

qui avoient mis a destruction toute bonne literature. Mais par

la bonté divine, la lumière et dig-nité a esté, de mon eag'e, ren-

due es lettres; et y voy tel amendement que, de présent, a diffi-

culté, seroys-je receu en la première classe des petitz grimaulz,

qui en mon eage virile, estoys (non a tord) réputé le plus sçavant

du dict siècle... Maintenant toutes disciplines sont restituées, les

langues instaurées
;
grecque, sans laquelle c'est honte (jue une

personne se die sçavante; hebraicque ; caldaic(pie; latine. Les

imjuvssions tant élégantes et coi'rectes en usance, qui ont esté

inventées de mon cage par inspiration divine (comme a contre

fil l'artillerie par sug-gestion diabolicque). Tout le monde est

plein de gens savans, de précepteurs très doctes, de librairies

très amples; (ju'il m'est advis que, ny au temps de Platon ny

de Ciceron, ny de Papinian, n'estoit telle commodité d'estude

qu'on y veoit maintenant. Et ne se fauldra plus doresnavant

trouver en j>lace, ny en compaignie, qui ne sera Iticn espolv en

l'officine de Minerve. Je voij les hrir/ans, les hoiireaulx, les avnn-

turiers, les palefreniers de maintenani plus doctes que les docteurs

et prescheurs de mon temps. Que diray-je? Les femmes et filles

ont aspiré à ceste louange et manne céleste de bonne doctrine.

Tant y a (jue, en Feage ou je suis, j'ay esté contrainct de

1. Pantagruel, cliap. vin (édil. Marly-Lavcaux).
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approndro hv'i lottros precques, lesquelles je n'avoys contemné,

comme Caloii. mais je n'avovs eu loysir de com|»ren(lre eu mou

jeuue eauo. »

Ne peut-ou (liie. saus aucune hyperbole, que celte [)age est

vraiuieut le chaut <le triomphe de la Reuaissauce, prenaut

conscience delle-mème, et présageant sa victoire? Nulle part le

mépris du passé ne s'est déclaré plus franchement; de ce passé

(h)nt les docteurs étaient « des icnorants au prix des palefreniers

(raujounrhiii ». En aucun temps (non pas même en 1789) ne

s'est étalée une plus naïve confiance dans la puissance de la

raison humaine; et dans l'avènement jtrochain d'un siècle de

lumière et d'universel progrès.

Pour ari'iver à cette terre promise, à cet ài:e d'or, <]ue la foi

avait placés derrière eux, et que la science alhiit transporter devant

eux, un effort suprême est nécessaire. Ils sont prêts à le faire

avec une allégresse héroïque. Dans son robuste appétit, le

xvi° siècle, semblable à un adolescent vigoureux, veut dévorer

la science avec plus d'avidité que de choix. Rappelons-nous

l'effroyable plan d'études que Gargantua trace à Pantagruel :

« J'entends, et veux, que tu a[)prennes les langues parfaitement.

Premièrement la grec(|ue, comme le veut Ouintilian, seconde-

ment la latine; et ))uis rhebraï(|ue pour les saintes lettres; et

la chaldaïque et ara!)ique pareillement. » Pantagruel y joindra

l'histoire universelbs et puisl'arithmétifpie, la géométrie, la musi-

que; et puis l'astronomie, le droit civil et tonte l'histoire natu

relie, zoologie, botanique et géologie ; et puis la médeciiu^, étudiée

ensemble dans les livres grecs, latins, arabes « sans contemner les

talmudistes et ca]>allistes », et par frécjuentes anatomies. N'ou-

blions pas les saintes lettres, et le Nouveau Testament, lu en

grec; le Yieux, lu en hél)i"eu. « Soiimie, que je voie un abîme de

science. » El tel es! luen le cri de la Uenaissance : « un ai»îme de

science ». On voulait d'abord tout di'vorer : plus tard, on digére-

rait, on s'assimilerait ce savoii-, absorbé en hâte. Il nous estfacile

aujourd'hui de railler cette avidité sans scrupule et sans choix;

mais peut-èlre est-il nécessaire que ces grandes ré\<)lutions de

resj)rit humain se fassent jtar lanleur, ]>nr renthousiasme ; et

non jKir la crifi([ue et la mesure.

A rexenn)le de Pantagruel, tout le sièrie eut " son esprit,
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entre les livres, connue est le feu parmi les brundes », tant il

l'avait « infatig-able et strident ». L'énormité du travail auquel

ces hommes ont dû se livrer, s'ajtpliquant sans guides, sans

traditions, sans secours d'aucune sorte, à cette «?tude entière-

ment nouvelle de l'Antiquité reconquise (mais non e.\|»li(]uée);

la constance, la volonté, la }>énétration qu'ils durent déployer,

en s'avançant, à tâtons, par ce domaine inexploré; tant de feu,

de conliance et de dévouement étonne notre prudence, et mérite

bien notre admiration. C'est le temps où Henri <lt^ ]\Iesmes ',

écolier à Paris, puis à Toulouse, debout dès quatre heures,

travaillait seize heures par jour, apprenait « Homère p;ii' cœur

d'un bout a l'autre », et pendant qu'il étudiait ^ en lois >>, n'avait

d'autre récréation que la lecture des poètes grecs. Tel était, en

1542, le programme d'un écolier, (jui n'était pas un géant,

comme Pantagruel. Cette exaltation de la première heure ne

dura pas longtemps ; et peut-être qu'il faut nous en féliciter. La

durée d'une telle fièvre fût devenue funeste à la race et eût mal

servi la science elle-même.

Où tendait cependant l'effort scientifique de la Renaissance?

Allait-il, dans l'intention de ces admirateurs passionnés de la

phil()S(»[thie antique, jusqu'à rendre le christianisme inulile, ou

nuMuc jus([u'à le traiter en ennemi? Qu'il soit diflicile de con-

cilier logiquement le naturalisme antique avec le surnatui'alisme

chrétien, c'est ce qu'on aurait tort de nier. Mais les hommes

ne sont pas toujours logiques, heureusement; et jamais ils ne

le furent moins qu'au xvi'' siècle, époque où, dans tous les sens,

on agit par fougue et par enthousiasme, beaucouji [»lus (jue par

froide raison. Donc, les plus épris de savoir, les plus hardis à la

recherche de la « sul)stantitiqu3 moelle », n'ont })as toujours

pressenti la portée de leurs audaces. Ils jouent avec les idées

antiques, comme les enfants avec le feu, sans bien })révoir ce

cjui en pourrait résulter. Ainsi La Boétie, tout imprégné des

discours répul)licains de Tite Live et de Tacite, écrit son traité

De la servitude volontaire. Ce tidèle royaliste, cet excellent catho-

lique ^ ne prévoyait gnière cpie b's [)rolestants révoltés sarnu'-

raient un jour de son livre, contre le roi et contre l'Eglise.

]. En lo'f2-'i8. Voir Piolliii, Tfiiilr r/rs' Éfiidcs. liv. II, chaii. ii.

'J. Viiir, ilans les lellres dr .Miiiil.iiLrih'. i'.Mlmir.ihle récit do sa fin.

Histoire de l\ lanouk. 111. ~
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Rabelais non }tlus no prévoyait pas, sans doute, tout ce qu'on a

lu, ou cru lire, dans Pantagruel. 11 semble bien avoir cru sin-

cèrement en Dieu et en la Providence; et j'imajiine, (juant à

moi, qu'il serait surpris qu'on trouve aujourd'hui, dans son

livre, la négation radicale du christianisme. Elle y est, je le

veux bien; mais peut-être cà l'insu de l'auteur, qui l'y a mise en

germe, sans le voir, et sans le vouloir. Ceux qui allèrent jus-

qu'au bout dans le scepticisme, et finirent par tout nier, ou du

moins le laisser entendre, un Bonaventure Des Périers, un

Etienne Dolet, firent peur et firent scandale, et furent désavoués

par tout le monde (y compris leurs anciens amis et protecteurs),

môme plus sincèrement (|u'on ne pense. Nous n'admettons plus

aujourd'hui qu'un homme puisse être supplicié pour un délit

d'opinion; mais cette violence, qui nous fait horreur, n'étonnait

pas le xv!*" siècle. Les « philosophes » eux-mêmes, s'ils accep-

taient la liberté pour eux, ne la demandaient pas pour tout le

monde. Chacun limitait la tolérance à celle dont il avait besoin.

Nul n'avait l'idée même de la tolérance absolue. Il faut toujours

s'en souvenir pour bien comprendre que les audaces philoso-

phiques du temps sont plutôt des tendances que des doctrines
;

et, pour ainsi dire, des jalons posés vers un but inconnu, non

une route frayée vers un but déterminé.

Quoi d'étonnant si le dernier mot du siècle fut une profes-

sion de foi sceptique et chrétienne ensemble : « Il est impos-

sible et monstrueux que l'homme monte au-dessus de soi et de

l'humanité ; car il ne peut voir que de ses yeux, ni saisir que

de ses prises. Il s'élèvera, si Dieu lui prête extraordinairement

la main ; il s'élèvera, abandonnant et renonçant à ses propres

moyens, et se laissant hausser et soulever par les moyens pure-

ment célestes. C'est à notre foi chrétienne, non à la vertu

stoïque, de })rétendre à cette divine et miraculeuse métamor-

phose. » Ceux qui sont encore aujourd'hui surpris de lire ces

lignes à la dernière page de ce manuel du sce})ticisme qui sin-

titule Apologie de Raimond de Sebonde *; ceux qui seraient

tentés d'y voir (bien injustement) un acte de prudence et d'hy-

pocrisie (qui donc l'eût dicté, imposé à Montaigne?), ceux-là,

1. Essais, liv. 11, chap. xii.
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(lis-je, n'ont pas pensé que plus les espérances du siècle nais-

sant avaient été magnifiques, plus avait été crédule ou déme-

surée sa confiance dans les bienfaits futurs de la science, plus,

en revanche, la déception du siècle vieilli devait ôtre [)rofonde,

en pesant le peu qu'il avait fait pour le bonheur de l'humanité.

Car, ce n'est pas seulement de nos jours, c'est périodiquement,

que la science fait « faillite ». Heureusement, comme un négo-

ciant avisé, après chaque banqueroute, la science « reprend les

affaires ».

IV

La renaissance de la poésie s'est accomplie la dernière (au

moins en France). Un homme tel que Rabelais a déjà ressaisi

l'esprit de l'antiquité; mais il n'en sent pas encore la poésie.

Marot, qui rime d'ailleurs avec tant de grâce et quelquefois môme
avec force ou du moins avec trait, n'a jamais senti jusqu'au fond

la beauté de VEnéide. Virgile lui aurait appris l'harmonie s'il

eût tout à fait compris Virgile. De spirituelles épîtres, de fines

épigrammes ne sont pas de la gn'ande poésie, de celle qui notis

remue, nous échauffe, nous ravit, nous transporte; Marot, tout

charmant qu'il est dans ses meilleures pages, n'est pas ce })oète

que demandait Du Bellay et que Ronsard a en partie réalisé,

au moins pour ses contemporains éblouis : « Geluy sera vérita-

blement le poète que je cherche en nostre langue, qui me fera

indigner, apayser, éjouir, douloir, aimer, haïr, admirer, étonner;

bref qui tiendra la bride de mes affections, me tournant çà et là

à son plaisir. Voilà la pierre de touche où il faut que tu épreuves

tous poèmes et en toutes langues. » Admirable définition, et,

après tout, la seule vraie. Car les cadres et les genres sont chan-

geants et passagers ; les procédés de versification varient à l'in-

fini; on définit le rimeur par les règles qu'il observe. Mais on

ne définit le poète que par le charme qu'il exerce, et par l'émo-

tion qu'il excite.

Le siècle ne fit pas toujours la distinction que nous faisons

ici entre le simple humaniste et le poète. Il se plaisait à con-

fondre dans une commune admiration tous les soldats qui livré-
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rent « cette belle guerre contre Tignorance », suivant le mot

d'Etienne Pasquier. Exhumer un manuscrit grec, ou composer

une belle ode, c'était toujours « honorer les Muses, qui sont

sœurs ». Et, dit le même Pasquier, « ce sont choses qui Frater-

nisent ensemble que la poésie et la grammaire » '. Ainsi loin

d'opposer le lettré au philologue, le xvi° siècle aurait voulu

croire qu'ils ne pouvaient être séparés. Et sans doute il serait

bon que tous les grammairiens sentissent la beauté des vers ; et

surtout que les poètes sussent toujours la grammaire. Mais

quels que soient sur ce point les désirs et les sentiments d'une

époque, il sera vrai, de tout temps, que certains hommes savants

ont le sentiment de l'art, et que certains autres ne l'ont pas,

Dans la Renaissance française, les premiers qui se soient

larg'ement abreuvés aux sources antiques, qui aient pénétré

jusqu'au fond dans l'intelligence de la poésie grecque et latine,

qui aient non seulement compris les mots, mais goûté l'àme et

senti la beauté; pour tout dire, les premiers qui aient contemplé

Homère face à face, ce sont les hommes de la Pléiade, et avant

tous, Ronsard, le maître, le cltorège, enfin vengé aujourd'hui, et

redevenu classique ^ après trois siècles d'ineptes dédains.

N'était-ce pas en effet la plus grande ingratitude dont l'histoire

littéraire fasse mention? la poésie classique française bannis-

sait celui qui l'avait fondée.

Chez lui, comme chez Chateaubriand, cet autre père et fonda-

teur, la forme est supérieure au fond. Il a bien eu quelques

parties d'un poète du premier ordre : une magnifique imagina-

tion, un don très sing"ulier de faire jaillir des choses, même les

plus humbles, l'étincelle de poésie qu'elles renferment. Mais,

quoi qu'en ait dit Roileau, ce qu'il y a eu de plus précieux chez

lui et de plus étonnant, c'est sa lang-ue, dont rien ne surpasse la

richesse, la variété, la souplesse, la force, et quelquefois la

précision. C'est bien lui (|ui a dénoué le rythme du vers fran-

çais, et nos grands poètes classiques, Molière aussi bien que

Corneille; et Racine, autant que Boileau lui-même, sont, sans le

savoir, ses disciples et ses héritiers. Sans doute, leur style est

{.Recherches de lu France, liv. 111, chap. iv (ùilitioii de 1723, 702 C).

2. En 1895, quinze Facullos des lettres ont rédigé, pour la première fois, le

programme des examens de licence qu'on subira devant elles en 1S9C et 1897.

La Pléiade est représentée sur onze de ces quinze programmes.
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à eux, et après Ronsanl, ils ont, pour ainsi dire, remis le vers

français à la forge; mais le métal dont ils l'ont forgé leur vient

de Ronsard, à «jui reste l'honneur d'avoir créé en français la

langue poétique \

Il faut donc «listinguer deux choses dans l'œuvre de la Pléiade :

l'inspiration et le style. L'inspiration n'est pas assez personnelle,

sauf dans leurs heures trop rares de naïve et sincère émotion.

Ils ont trop cru aux livres, aux modèles, aux ressources de

l'imitation. Trop érudits eux-mêmes, comme tout leur temps,

ils ont à la fois recueilli les fruits et porté la fatigue de l'im-

mense travail accompli par leur siècle à la conquête de l'anti-

quité. Mais ces lahoricux furent aussi des poètes, et de vrais

artistes; avant tous, Ronsard et Du Bellay; et quelquefois la

Muse a Araiment parlé par leurs lèvres. Leur [)art ainsi reste

belle dans la Renaissance, et peut-être la plus h(dle. Car enfin

tout le reste vieillit et meurt ; ce savoir infini, si jténihlement

acquis, il est dépassé à son tour, et, depuis longtemps, ne

compte plus dans la science. Cette philosophie qui fut neuve et

hardie, ne dit |ihis rien à l'esprit d<>s hommes nouveaux. Une

seule chose ne vieillit jamais, la beauté, enchâssée par des mains

artistes dans l'or pur d'un vers immortel. J'ai peur qu'on ne

dise : c'est vraiment faire trop d'honneur à la Pléiade! et la

mettre si haut, n'est-ce pas avouer que la poésie française,

épuisée à la fin du x\i° siècle, ne pouvait plus vivre et fleurir

encore qu'à condition de se retremper dans les sources antiques?

C'est là ce que des admirateurs passionnés, un peu indiscrets,

du Moyen Age ne voudront jamais accorder.

Toutefois, jetons un regard en arrière et rappelons (la liste

n'en est pas longue) les œuvres qui comptent dans la littéra-

ture, et qui ont paru dans la seconde moitié du xv" siècle, c'est-

à-dire un peu avant la Renaissance. Mettons à part Villon, qui

n'eut ni maître, ni discij)les; Villon, cet isolé, jtoète de génie,

mais qui ne sait que son âme, n'hérita de personne et ne fonda

rien. Nommons Guillaume Goquillart; le roman du Petit Jehan

de Saintré; les {>iiin:.f' j'oi/es de inariage; les Cent iVoiivelles

no\tvelles; rexcelh'ntc fai'co de PalheUn. Faut-il nommer Com-

I. Voir Lexi'jue de Ronsard, jiar L. Mcllerio. Préface.
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mines? 11 n'a rien d'un littérateur; il est mieux que cela, si l'on

veut; mais surtout il est autre chose. Il est un homme d'affaires

qui dit ce qu'il a fait, conte ce qu'il a vu, et raisonne fort soli-

dement sur les choses dont il a été témoin ou acteur. Mais il

n'est pas même historien au sens général du mot; il a fait le

seul livre qu'il }»ouvait faire, l'histoire politique des rois qu'il

avait servis. On ne se figure pas Commines racontant Louis XI

ou la guerre de Cent ans. Lui-même a cru modestement qu'il ne

faisait que rassemhler des matériaux pour les historiens futurs.

Commines à part, le trait commun de tous ces écrivains,

poètes et prosateurs, du demi-siècle avant la Renaissance, est

un esprit continu de sarcasme et d'ironie. Certes un large cou-

rant de satire avait traversé toute la poésie du Moyen Age; mais

à côté, un autre coulait; un flot de poésie héroïque et chevale-

resque. Après Charles d'Orléans, la poésie française ne sait

plus que railler, et même avec une pointe d'amertume jusque

dans la gaieté. Il y a une satire généreuse, ardente, passionnée,

qui est autant de la grande poésie que les plus hellcs effusions

lyriques. Mais la satire de Coquillart n'a ni âme, ni essor :

elle est mesquine, étroite et hornée. A la veille de la Renais-

sance, la littérature et surtout la poésie semble tourner toujours

dans le même cercle, et ce cercle allait toujours en se rétrécis-

sant. Plus une seule idée large, humaine ne s'y fait jour; plus

rien d'étendu ni de supérieur, même à l'état de tenchince et

d'aspiration. Enfin la sève allait manquer, quand la Renais-

sance, le souffle antique vint rajeunir notre poésie menacée de

sécheresse et d'épuisement. Il est aisé de dire que jamais rien

d'original n'est sorti de l'imitation. Mais, après tout, Y hnitation

dans l'œuvre poétique du xvi' siècle n'a été qu'une sorte de

gymnastique où s'est réveillé l'esprit français ; et les plus belles

parties de cette œuvre ne sont pas du tout imitées. A qui

Ronsard doit-il ses Discours sur les misères; Du Bellay les

Regrets; d'Aubigné quelques pages merveilleuses qui sont dans

les Tragiques'^. A leur génie, et à la Renaissance qui élargit

l'âme poétique, et rapprit aux écrivains le sentiment de l'art.

Au même titre, et [»ar le don de beauté qui leur appartient,

les œuvres d'art de la Renaissance ont continué d'exciter l'admi-

ration ; depuis Chambord jusqu'au moindre objet d'usage
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domestique, plat, coupe, meuble, tout ce qu'a touché la grâce

(le la Renaissance est beau ou est charmant. Mais ce n'est pas

ici le lieu de traiter de l'œuvre plastique du xvi" siècle. Elle

veut son histoire à part, assez séparée de l'histoire des lettres,

des idées, des doctrines à la même époque. En fait l'influence

de la littérature sur les beaux-arts a été peu considérable au

xvi" siècle; et l'influence des beaux-arts sur la littérature paraît

avoir été tout à fait nulle dans le même temps. Ceci s'applique à

la France et serait proljablement moins vrai d'autre pays, }>arti-

culièrement de l'Italie, oii plus d'un grand artiste fut un homme
universel. Mais chez nous les artistes fui'ent généralement peu

lettrés, assez indifïérents à toute esthétique autre que celle de leur

art. De leur part, les écrivains, les poètes, entièrement étran-

gers à la technique des beaux-arts, paraissent, au moins pour la

plupart, n'avoir senti et goûté la beauté des œuvres que })ar un

vague instinct plutôt que par une connaissance réfléchie '.

C'est peut-être dans les beaux-arts que la France avait le

moins besoin d'une renaissance. N'avait-elle pas créé ses cathé-

drales, ses châteaux, ses hôtels de ville, avant d'avoir évoqué

Vitruve? Toutefois, c'est dans les beaux-arts que l'inspiration

et la tradition nationale furent à la fin le plus violemment com-

primées par l'influence et l'imitation étrangère. Là l'Italie

exerça sur nous une maîtrise un peu trop despotique sous pré-

texte de nous révéler et de nous enseigner le beau antique ; et

nous eûmes longtem])S le malheur de le contempler seulement

au travers de l'imitation italienne ; en un mot, d'imiter des imi-

tateurs. Beaucoup des artistes italiens que la faveur royale

appela en France n'étaient eux-mêmes que des élèves dans leur

pays. Mais le prestige attaché alors au seul nom de l'Italie leur

assura chez nous une influence considérable ; ces écoliers tirent

école ; et leurs doctrines absolues altérèrent fort malheureuse-

ment les anciennes et excellentes traditions de notre art natio-

nal. La plus belle époque de l'art français, au temps de la

Renaissance, est celle où le culte du modèle antique cherche à

se fondre harmonieusement avec l'inspiration proprement fran-

l. On trouvera dans les volumes suivants de celte Histoire plusieurs chapitres
sur les rapports de la liUéralure avec les arts : il ne nous a pas paru qu'il y
eût lieu d'écrire un chapitre de ce genre dans le tome 111, consacré à laHenaissance.
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çaise : aloi-s on clierclip onoore le beau par rétude et la repro-

(luclidu «lu naturel et du vrai. Plus tard le culte des modèles

devint idolùtre et tyrannique; et Fart, asservi à des canons

rigoureux, perdit trop souvent toute originalité par l'abus de

l'imitation.

Tandis que la renaissance de la pbilosophie et des sciences,

des Irllres et des arts s'acconi])lit ainsi par toute rEuro[te avec

une force irrésistible, et, pour ainsi dire, avec la complicité de

tous les esprits éclairés, sans excepter les chefs les plus illustres

de l'Eglise, un mouvement distinct et tout différent se produit

et jette un bouleversement j)rofond dans l'œuvre de rénovation

jusque-là paisiblement accomplie : c'est la Réforme.

On a voulu confondre et associer l'œuvre de la Réforme et

l'esprit de la Renaissance; à notre avis, on s'est gravement

tromp('' en voulant presque identitier ces deux révolutions, à

peu près contemporaines par la date, mais profondément diver-

gentes par leur essence même et dans leurs résultats. Par leur

essence : car la Renaissance est un retour à l'antiquité, un

retour à la nature, au lieu que la Réforme se propose elle-même

comme un retour au christianisme jtrimitif, c'est-à-dire une

réaction violente contre la nature. Dans leurs résultats : car,

enfin la Renaissance a triomphé, en France, en Italie, on la

Réforme a échoué; tandis que la Renaissance a été étoudée ou

retardée partout où la Réforme a triomphé.

A la v<M-ité, ces deux forces rivales ont quelquefois agi de

concert, parce qu'elles avaient un ennemi commun, la tradition

du Moyen Ag'e. Mais j)artout où leur ennemi commun s'est trouvé

ou vaincu ou écarté, elles se sont divisées et combattues. Il

n'est donc jias étonnant (pu' d'abord adiré vers Luther, Erasme

ait fini par lui (budarer une guerre ouverte, et (pi'il ait même
écrit ces lignes : « Servir ])our servir, j'aime mieux être l'es-

clave des pontifes et des (''vê(pH's, ([uels qu'ils soient, (pie de ces

grossiei's tyrans jilus intob''ranls (pie leurs ennemis »
; ni que

Zwing'le écrivît sèchement à !^]rasme : « Les choses que tu sais
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oiis sont inutiles; les choses que nous savons ne te convien-

nent pas » ; ni que Rabelais, après avoir ])enclié vers Calvin

(dans GfirgfDitiia), Tait durement injurié dans la suite de son

roman '; ni que Calvin lui-même, éclairé sur les malentendus de

la première heure, ait écrit à la fin contre tout l'esprit de la

Renaissance ces liiines décisives : « Que toutes les sciences

soient plutôt exterminées de la terre si elles doivent refroidir le

zèle des chrétiens. » Sans doute un très g-rand nombre d'illus-

tres érudits ont plus ou moins penché vers la Réforme. Mais il

faut bien comprendre que la Réforme les a avoués seulement

dans la mesure où ils se servaient de leur science j)Our coiubattre

le « papisme ». Dès qu'ils ont paru se servir de la Réforme

pour favoriser l'essor de la Renaissance, au lieu de mettre la

Renaissance au service de la Réforme, les réformés les ont haïs

et désavoués aussi violemment que pouvaient faire les catholi-

((ues : tels Des Périers, Dolet, Henri Estienne lui-même, et Rab<>-

lais dont Calvin dénonça l'alliance en termes injurieux. Tout le

monde sait que Calvin a fait brûler Michel Servet; mais ce qui est

moins connu et bien plus significatif, c'est qu'avant de le tenir à

Genève, Calvin avait dénoncé Servet aux magistrats du Dau-

phiné, et appelé sur lui la rigueur du bras séculier des « pa}»istes »

.

On a dit souvent : la grande pensée commune à la Réforme

et à la Renaissance, c'est « le retour aux sources ». Soit, mais

non pas aux mêmes sources. Sans doute, on peut revenir, dans

le même esprit, à la Bible et à Homère, si l'on cherche, dans

l'une et dans l'autre, matière d'érudition ou d'admiration esthé-

tique; mais ce que les redonnés cherchaient dans la 13il)le, c'était

un dogme et une morale; et la Bible, lue dans cet es})rit, ne

conduit pas à Homère. Que beaucoup de [U'otestants, un ^lélan-

chthon par exemple, aient sincèrement chéri les lettres pro-

fanes en même temps que l'étude des Livres Saints, nous n'y

contredisons pas. Mais il n'est question ici que de tracer les lignes

générales. Or on ne peut guère contester <pie la Réforme ail

arrêté ou du moins retardé en Allemagne l'essor de la Renaissance.

Les humanistes français de la Renaissance n'ont été, pour la

plupart, ni catholi(|ues soumis, ni franchement luthériens ou

calvinistes. Marguei-ite de Navarre est la proteedrice, liuspi-

i. C/ilvin lui rcnilil la pareilliï cl, i'analluMiialisa dans k' livre de Snindalls.
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ratrice et l'idole (Viine petite cour de lettrés et de savants qui

n'aiment pas beaucoup le pajte de Rome et qui n'aiment pas

davantage celui de Wittemljerj^-, ni celui de Genève. Est-ce à

dire (jue ces hommes aient cessé d'être chrétiens d'aucune sorte;

qu'ils se soient refaits païens par un aveugle amour de l'anti-

quité trop chérie, ou bien qu'ils inclinent au scepticisme absolu

ou même à l'athéisme? Cela est vrai de quelques-uns, mais non

du plus grand nombre : ils étaient chrétiens, ils croyaient l'être,

ils voulaient l'être ; ils aspiraient seulement à une réforme pro-

fonde dans les études, la discipline et les mœurs ; ils n'allaient

pas à renverser l'autorité établie.

Mais ne manquons pas à faire observer que la Réforme et la

Pléiade, souvent ennemies entre elles, se sont trouvées d'accord

en France pour favoriser l'essor et la dillusion de la langue

française, au détriment du latin, relég^ué au rang- de langue

morte. Des motifs très difîérents concoururent à amener le

même résultat; si l'on peut dire de Calvin que, dans un certain

sens, il émancipa la langrue française en montrant à tous qu'elle

était désormais capable de traiter de toutes choses et même de

théologie, remarquons en même temps qu'il fut un latiniste

excellent, et que son français même fut [)uisé aux sources

latines. N'en faut-il pas conclure que la préférence de Calvin

pour l'idiome vulgaire tenait moins à des causes littéraires ou

esthétiques (ju'à des motifs tout politiques et religieux? « Il pré-

féra le français comme l'instrument qui lui paraissait désor-

mais le plus efficace et le plus puissant à répandre sa doctrine;

avide de parler à tous, il voulut user de la langue que tous

entendaient. Tandis que Joachim Du Bellay, dans la Défense et

iUuslration de la langue française, prend parti pour le français

contre les latinisants, par préférence d'artiste, et pour avoir très

bien senti qu'on n'a jamais un style original en écrivant dans

une autre lang'^ue que dans celle de son pays; Calvin, fort déta-

ché de tout scrupule d'art, arrive, avant Joachim Du Bellay, aux

mêmes conclusions, conduit par d'autres motifs; et toute la

Réforme française à sa suite n'use })resque ]dus il'un autre

idiome que le français. ' »

1. Voir Histoire générale du /P siècle à nos jours, t. IV, p. 22"-228.
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Ainsi, dans plus d'une partie de leur action, la Renaissance

et la Réforme ont combattu le même combat, et tendu au même

but, quoique avec des intentions difTérentes. Mais, à bien

examiner le fond des choses, les deux mouvements sont très

séparés.

Tant d'éléments variés composent la Renaissance que, quoi-

qu'on puisse dire que tous les hommes du xvi® siècle appar-

tiennent à la Renaissance, ils ne lui appartiennent [)as tous de

la même façon, n'y apportent pas le même esprit, n'en atten-

dent pas les mêmes fruits. Ne sait-on pas que Calvin, Ignace

de Loyola et François Xavier, peut-être aussi Rabelais, se sont

rencontrés à Paris, au pied des mêmes chaires, dans ces col-

lèges de Cambrai, de Tréguier, berceau du Collège de France?

Le même siècle a vu naître la Réforme, et fondé les jésuites,

brisé l'unité chrétienne, et consolidé le catholicisme au concile

de Trente. Les jésuites et les réformés, Calvin et saint Ignace

appartiennent tous à la Renaissance, quoique non aux mêmes

titres. C'est assez dire, pour bien marquer la diversité des élé-

ments qui composent ce grand mouvement, ou plutôt cette

révolution des esprits au xvi° siècle.

Chacune des forces qu'elle met en jeu a son originalité })ropre

et ne doit être confondue avec aucune des autres forces qui

tantôt la servent, tantôt la contrarient. Mais la }»lus fâcheuse

erreur, et j'y insiste encore, parce qu'il paraît trop que beau-

coup d'historiens Font plus ou moins commise, serait de

regarder la Renaissance et la Réforme comme une même évo-

lution sous deux noms différents et, pour ainsi dire, comme

deux faces du même esprit.

La Renaissance était une reprise partielle de l'homme par

l'antiquité, c'est-à-dire par la nature. Elle ne détruisait pas le

Christianisme, mais tendait à placer la religion dans la cons-

cience individuelle; tandis (|ue le Moyen Age, où tout aspire à

l'unité, sous ra})parence d'une variété infinie, avait tendu, au

contraire, à soumettre à la religion l'homme tout entier. La

Renaissance, avec une apparence d'harmonie, aboutit réelle-

ment à un dualisme; elle assied riionime présent dans la vie

purement hunuiine, et restreint la religion à mie espérance

future. On exagère la vérité en l'enfermant dans ces formules
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absolues ; mais tel est bien le sens aénéral et l'esprit des deux

époques. La Reuaissance ne prétendait pas affrancbir l'homme

de la foi, mais le partager entre la foi et la raison (c'est-à-dire

la philosophie antique). A la raison de régler la vie présente et

terrestre, la politi(|ue, le droit, la paix et la guerre, le travail,

la richesse. A la religion de l'entretenir d'espérances immor-

telles, et de lui ouvrir le ciel. Jamais les hommes de la Renais-

sance ne voulurent cesser d'être chrétiens; mais ils prétendaient

dérolter au christianisme le règlement de la vie présente et lui

laisser seulement la préparation de la vie future.

Et c'est en France surtout que la Renaissance eut ce carac-

tère; et parce que la Réforme ne se prêtait pas mieux, et môme
(du moins dans son ère initiale et ardente) se prêtait moins

encore à ce partage, (|ue le catholicisme; les humanistes, après

avoir paru incliner du côté de la Réforme, revinrent pour la

plupart à leur ancienne foi, mieux éclairés sur la nature de

l'absolutisme religieux oi^i Calvin, après Luther, prétendait les

entraîner \

Mais cette entreprise et cette prétention de philosopher sur

terre, et de croire en vue du Ciel, était-elle sag-e, était-elle illu-

soire? C'est une trop gra^e question pour nous permettre ici de

la traiter. Qu'il nous suffise de la proposer aux méditations de

nos lecteurs; il n'en est pas de jtlus capitale. Est-il plus sage,

est-il plus logique, quand on s'est soumis à une foi, de s'y sou-

mettre tout entier? Ou, au contraire, le christianisme, fondé par

le Messie qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde »,

a-t-il jiour ambition ef jHiur objet d'ouvrir le ciel aux honunes,

non de gouverner la [eri'e? Chacun résout ce dilemme selon sa

conscience; mais la ré]»onse difTérente qu'on y peut donner

exprime précisément la divergence })rofonde, essentielle, qui

sépare le Moyen Ag-e de la Renaissance.

^. Parmi les premiprri • professeurs royaux •> du futur Collège de France,

Pierre Daués, ([ui suivait les prêches luthériens en 1534, Unit, en 1577, évêquo
de Lavaur; Vatahie fut d'abord du petit groupe réformé (h^ Hriçonnel à Meaux;
il mourut laissant des hénélices que recueillit Amyot. Paradis fut tour à tour

le familier de Marguerite de Navarre et celui de Henri 11. On aurait tort d'expli-

quer ces palinodies par l'intérêt seul ou la timiililé.



CHAPITRE II

RABELAIS

LES CONTEURS AU XVI SIÈCLE '

/. — Rabelais.

Notes biographiques. — La vie de Rabelais est pleine

d'incertitudes, d'obscurités, de légendes, de problèmes délicats,

qui ne sauraient être exposés et encore moins discutés ici. Nous

nous proposons seulement de rappeler en quelques lignes les

faits certains et les dates généralement adoptées, afin de rendre

plus intelligible l'étude qui va suivre.

Il importe avant tout d'admettre que l'existence de Rabelais

diffère complètement de l'idée que son roman pourrait nous en

donner. Quoique semée d'aventures assez romanesques, elle est

au fond très sérieuse et occupée presque tout entière par un

infatigable labeur.

Sa naissance est généralement fixée à 1483, année indiscu-

table de celle de Lulber. Peut-être est-ce l'attrait de ce rappro-

chement, de ce synchronisme à effet, qui a décidé de l'adoption

de cette date, assez peu en rapport avec diverses circonstances

de sa vie. Ses biographes récents, qu'elle gênait, ont })ris le

parti commode de n'en tenir aucun compte : ils affirmmt tous

que Rabelais est né en 1495, se fondant sur des calculs plus ou

moins spécieux, qu'aucun indice ne vient d'ailleurs confirmer.

1. l'ar M. cil. Marlv-Laveaux.
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A ces deux dates il serait peut-être sage d'en préférer une

troisième, 1490, qui permet à peu près de faire disparaître toutes

les difficultés, et a le mérite d'avoir été fournie par le président

de Thou.

La maison de Ghinon dans laquelle Rabelais est né était

devenue un cabaret, à ce que nous apprend le même historien;

c'est sans doute de cette destination, pourtant bien postérieure

à la mort du satirique, qu'on a conclu que son père était auber-

giste

.

On croit qu'il fît ses premières études à l'abbaye de Seuillé

et les continua à celle de la Basmette, près d'Angers, oii il

connut les frères Du Bellay, Angevins, et Geoffroy d'Estissac.

Il quitta Seuillé pour le couvent de la Fontaine-le-Gomte ou

Fontenay-le-Comte en bas Poitou, et semble y avoir passé par

tous les degrés du sacerdoce, comme l'indique l'acte d'achat de

la moitié d'une auberge, daté du 5 avril 1549, oii nous voyons

sa signature figurer parmi celles des notables du couvent. Il

ne devait pas y demeurer longtemps en paix. Il y avait trouvé

un jeune religieux nommé Pierre Amy, presque aussi passionné

que lui pour l'étude des littératures antiques et notamment de la

langue grecque, alors très mal vue des théologiens, et fort capable

de compromettre les ecclésiastiques qui avaient la hardiesse de

s'en occuper. Nous voyons dans quelques fragments récemment

publiés de l'active correspondance grecque et latine qu'ils entre-

tenaient avec Budé la trace des tracasseries qu'on leur faisait

subir à ce sujet, tracasseries que certains biographes ont trans-

formées d'une façon trop dramatique en véritables persécutions,

mais qui furent suffisantes toutefois pour les décider à quitter

ce couvent.

Vers lo2i, Rabelais obtient de Clément VII un induit l'auto-

risant à passer dans l'ordre de Saint-Benoît et à entrer dans

l'abbaye de Maillezais, et il devient bientôt le commensal de

l'évêque Geoffroy d'Estissac. Non seulement celui-ci le recevait

dans son château de Ligugé, mais Rabelais y avait sa demeure,

et c'est de sa « petite chambre ' » qu'il date une lettre adressée à

Jean Bouchet pour l'inviter à venir l'y rejoindre.

1. Édition Lemerre, t. III, p. 302.
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Nous le retrouvons bientôt à Montpellier, où les précieux

registres de la Faculté de Médecine nous ont conservé des ren-

seignements officiels plus certains et plus suivis que tous ceux

que lious avons eus jusqu'à présent. C'est d'abord en 1530, sous

la date du 17 septembre, l'immatriculation de Rabelais comme
élève; le l*"" décembre, son baccalauréat, enfin, en 1531, la men-

tion de ses leçons sur les Apliorismes d'Hippocrate et sur VArt

médical de Galien.

Au mois de novembre de cette même année 1531, il entre

comme médecin à l'hôtel-Dieu de Lyon, ainsi que le constate

le règlement de compte du premier trimestre de ses appointe-

ments.

Aussitôt arrivé il commence la publication des ouvrag^es les

plus divers : chez Sébastien Gryphe il fait paraître des livres de

médecine et de droit; en juin 1532, un second recueil des lettres

médicales de Manardi de Ferrare, dédié à André Tiraqueau; en

juillet, une revision de quelques livres d Hippocrate et de

Galien, fruit de son professorat de Montpellier, dédié à Geof-

froy d'Estissac, évêque de Maillezais ; en septembre, le prétendu

testament de Lucius Cuspidius, dont on ignorait alors la faus-

seté, et qu'on regardait comme un curieux document pour

l'histoire du droit romain. Ce dernier opuscule est adressé à

Aymery Bouchard, conseiller du roi et maître des requêtes du

Palais.

Parallèlement à ces travaux de haute érudition, Rabelais

publiait dans une librairie d'ordre secondaire, celle de François

Juste, des livrets d'une nature toute difîérente. Nous trouvons

les traces d'une assez long-ue série d'almanachs populaires dont

on n'a g-uère que les titres et de courts extraits. Dans celui

de 1533, le premier dont l'existence soit constatée avec certi-

tude, Rabelais, tout en s'intitulant sur le frontispice : « Profes-

seur en Astrologie », a grand soin de protester contre « la Pro-

gnostique et judiciaire partie » de cette prétendue science. Il

reprend du reste ce thème avec plus de développements et de

vivacité dans la Pantafjrneline prognostication... pour ran per-

pétuel, qui n'est autre chose qu'une amusante parodie des écrits

de « ces sots Astrologues de Lovain, de Nurnberg, de Tubinge

et de Lyon ».
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On devine plutôt qu'on ne sait que Rabelais refit pour ce

même libraire Les (jrandes el inesthnahles cronicques du grant et

énorme géant Gart/untua, qu'il y prit plaisir, y ajouta comme
suite son Pantagruel, et substitua enfin au })remier et informe

livret un nouveau et définitif Gargantua; mais ce sont là des

questions de biblioiiraphie et d'histoire littéraire si obscures

qu'on ne peut essayer de les résoudre en passant et qu'il faut se

borner à les siarnaler à l'attention et à la curiosité des lecteurs.

Jean, cardinal Du Bellay, d'abord évèque de Bayonne, puis de

Paris, chargé par François I" d'une mission diplomatique près

du Saint-Siège, s'attacha Rabelais comme médecin. Son séjour

à Rome se prolongea pendant les trois premiers mois de 1534.

Le Milanais Marliani publia, peu après ce voyage, une Topo-

graphie f/e/ioy;;!" pour laquelle Rabelais et ses amis avaient fourni

des matériaux. Aussitôt qu'elle parut, Rabelais se la fit envoyer

à Lyon, siège de ses études ', et en donna chez Gryphe, au mois

d'août 1534, une édition précédée d'une curieuse épître latine au

cardinal Du Bellay, qui commence par ce remercîment chaleu-

reux : « Ce que j'ai le plus désiré depuis que j'ai eu quelque

intelligence des belles-lettres, parcourir l'Ralie et Rome, vous

m'en avez fourni le moyen par une merveilleuse bienveillance,

et vous m'avez mis à môme, non seulement de visiter l'Italie...

mais de la visiter avec vous. » Ensuite viennent d'intéressants

détails relatifs à son voyage, au [)lan d'études qu'il avait tracé

avant son départ, et aux documents qu'il a réunis.

Bientôt il repart |)Our Rome, où il reste depuis juillet 1535

juscju'a niai's 153G. Pour cette période les documents datés sont

assez abondants. Rabelais entretenait alors avec l'éveque de

Maillezais une correspondance fort suivie, lui écrivant au moins

cha<pie semaine, mais ne lui adressant ses lettres que lors-

qu'il en trouvait l'occasion. Nous avons trois séries de ces envois,

appartenant à la fin de son séjour, et datées du 30 décem-

bre 1535 et des 28 janvier et 15 février 1536. Il y est question

de tout : de politique, de diplomatie, de bruits de ville, d'horti-

culture; mais principalement des démarches faites par Rabe-

lais pour obtenir une absolution lui permettant de reprendre

\. « Lusdimi, uhi scdes est stiulioruiii lucorLiin. >-
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l'habit de Saint-Benoît et d'exercer la médecine, à l'excep-

tion des opérations sanglantes. L'induit qui lui est accordé le

48 janvier 4336 est conçu dans les termes les plus flatteurs.

Paul III déclare vouloir récompenser en lui le zèle de la reli-

gion, la science des lettres, l'honnôteté de la vie et des mœurs,

la probité et la vertu. On pourrait croire qu'il ne s'agit là que

de formules pour ainsi dire officielles, mais, dans une de ses

lettres ', Rabelais insiste longuement sur l'extrême bonne grâce

dont la chancellerie pontificale a fait preuve à son égard, et

surtout sur le gratis qu'on lui a exceptionnellement accordé.

Est-ce avant ou après cette absolution que se place uzi curieux

épisode de la vie de Rabelais, attesté d'une façon irrécusable

par huit petites pièces de vers latins de Boissonné, professeur

à l'université de Toulouse? La première a pour titre : Sur

Théodule Rabchùs, enfant de deux mois défunt. Le })ère y est

déclaré docte, érudit, pourvu de toutes les connaissances qui

conviennent à un homme bon, pieux, et honnête. Une autre

pièce nous apprend que le fils était né à Lyon, une troisième

qu'en son vivant il a eu pour serviteur des pontifes romains.

En voilà assez pour exciter vivement notre curiosité, beaucoup

trop peu pour la satisfaire. Nous sommes surpris des vers que

Boissonné adresse à cet enfant dont la naissance nous semble

un scandale; nous le sommes plus encore de voir des princes

de l'Eglise lui prodiguer des caresses et l'entourer de soins;

mais il ne faut pas oublier que plusieurs cardinaux, en 4537,

inclinaient à vivre suivant les principes dont Rabelais faisait

profession dans ses écrits, et que l'un d'eux, Odet de Colignv,

devait plus tard se marier, après avoir adopté la Réforme.

En quittant Rome, Rabelais traverse Paris et prend part, au

mois de mars 4536, à un banquet en l'honneur de Dolet, qui,

poursuivi au sujet d'un meurtre commis à Lyon, le 31 décembre

4536, venait d'obtenir sa grâce de François I". Dolet lui-même

prend soin de nous faire en vers latins le récit du repas, et ne

manque point de citer parmi les convives « François Rabelais,

l'honneur de la médecine, qui peut ra[»peler les morts des portes

du tombeau et les rendre à la lumière - ».

1. Œuvres de Rabelais, éd. Lemern'. I. IV. \i. 'M'\.

2. Doluli cannina, V63S. Cipdis a se fact.v et nui demie exilii descriplio, p. 59.

Histoire de l.v langue. III. 3
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Rabelais, toutefois, sans s'attarder à Paris, s'empresse d'aller

reprendre à Montpellier ses occupations médicales. Les regis-

tres nous le montrent passant sa licence le 3 avril 1537, son

doctorat le 22 mai de la même année et interprétant le 27 sep-

tembre le texte grec des pronostics d'Hippocrate \

En 1540, le cardinal Du Bellay le fait entrer au couvent de

Saint-Maur-les-Fossés, « lieu, ou (pour mieulx et plus propre-

ment dire) paradis de salubrité, aménité, sérénité, commodité,

délices, et tous honestes plaisirs de ag"riculture, et vie rusticque " »

.

Une difficulté se présentait : l'induit de Paul III avait autorisé

Rabelais à entrer dans un couvent de Bénédictins; Saint-Maur,

devenu collégiale, était destiné à recevoir non des moines, mais

des chanoines. Rabelais adressa donc à Paul III une nouvelle

supplique pour lui demander la confirmation et l'extension de

son premier induit et notamment le droit d'exercer partout la

médecine et de posséder régulièrement ses bénéfices ecclésiasti-

ques, présents ou à venir. Nous n'avons point la pièce répon-

dant à cette requête, mais il est certain que les grâces solli-

citées par Rabelais lui furent accordées. Il en profita surtout,

suivant sa coutume, pour reprendre sa vie errante; des vers de

condoléance que Boissonné le charg^e de lire à Guillaume de

iLang-ey à l'occasion de la mort de sa femme, survenue en

juillet 1541, prouvent qu'à cette époque Rabelais était à Turin.

Il avait rédigé en latin un ouvrage militaire traduit en français

par Claude Massuau, sous le titre suivant, que nous a conservé

Du Verdier : Stratagèmes, cest à dire prouesses et ruses de

guerre du pieux et très célèbre clievalier de Lanf/et/, au commen

cernent de la tierce guerre Cesariane. 1542. Par malheur, ni

l'original ni la traduction ne sont parvenus jusqu'à nous.

La protection de Langey dut être fort utile à Rabelais.

M. Heulhard, à qui l'on doit la découverte de tant de précieux

détails qui précisent et complètent sa biographie, signale le pre-

1. Voici la Iranscriplion de l'acle aiitof-'raplie dont la planche ci-contre donne
un facsiinilé :

Ego franciscus Rabelaesus diocesis Turonensis suscepi gradiim docloratus sub

D. Antonio gryphio in prœclara medicinœ facultate die vicesimà secunda mensis
Maii. Anno domini niillesinio quingentesimo Irigesimo seplimo.

RaBEL/ESUS.

. 2. Épîlre A Odet, cardinal de C/iaslilloii, en le le du quart livre.
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mior, dans le Discours delà Court présenté au Bon par M. Claude

Chappuys, publié on 1543, une liste de maistres des requesfes où

figure :

... Rabelais à nul qu'à soy semblable

Par son savoir partout recommandable.

Le précieux appui de Langey devait bientôt lui manquer; il

fait allusion en plusieurs endroits de son roman à la mort de son

protecteur, qui l'avait vivement frappé. Pantagruel, parlant du

don que possèdent les mourants de prédire Tavonir, dit '
: « Seu-

lement vous veulx ramentevoir le docte et preux chevallier Guil-

laume du Bellay seigneur jadis de Langey, lequel on mont de

Tarare, mourut le 1 Ode Janvier... de nostre supputation l'an 1543.

Les troys et quatre heures avant son decés il employa en parolles

viguoureuses, en sens tranquil et serain nous })r;rdisant ce que

depuys part avons veu, part attendons advenir. » Ailleurs

Eudemon rappelant les « prodiges tant divers et horrificques »

qui signalèrent cette moi-t, cite « Rabelays » parmi les « amis,

domesticques, et serviteurs du defPunct ^ ». Guillaume de

Langey avait songé à Rabelais dans son testament, qui renfer-

mait un article ainsi conçu : « Au sieur de Rabelais et à messire

Gabriel Taphenon médecins, veult et ordonne ledit sieur testa-

teur qu'il leur soit donné oultre leurs sali aires et vaccations

c'est assavoir audict Rabelais cinquante livres tournois par an

jusques à ce que ses héritiers l'ayent pourveu ou fait pourveoir

en l'église jusques à trois cents livres tournois par an; audit

Taphenon, cinquante escuz sol, une foys payés ' ».

Le 19 septembre 1545, François I" accorde au tiers livre et

aux deux précédents un privilège dans lequel l'auteur est traité

d'une façon très flatteuse; néanmoins, privé de son protecteur

immédiat, il se sent pris d'appréhensions fort légitimes; les

libres penseurs étaient chaque jour poursuivis avec plus de"

rigueur. Le 3 août 154G, Dolet est torturé, étranglé et l)rûlé à la

place Maubert : Rabelais, qui faisait profession de soutenir ses

doctrines jusqu'au feu exclusit^ement
,
juge indispensable de fuir

1. Tiers livre, chap. xxi.

2. Quart livre, chap. xxvii. ^
3. lleulhard, p. 167.
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et se réfugie à Metz, d'où il écrit au cardinal Du Bellay : « si

vous ne avés de moy pitié je ne sache que doibve faire, si non

en dernier desespoir me asservir à quelqun de par deçà avec

dommage et perte évidente de mes estudes '. »

Des extraits de comptes établissent qu'en lo47 Rabelais était

médecin aux gages de la ville '. Au commencement de 1548 le

cardinal Du Bellay, qui avait été envoyé à Rome, l'y fit venir.

Le 3 février 1549 naissait au château de Saint-Germain-en-

Laye Louis, duc d'Orléans, second fils de Henri II et de Cathe-

rine de Médicis; dès que cette nouvelle fut officiellement

connue, Du Bellay organisa une fête dans son palais. Rien n'v

manqua : tournoi, combat de taureaux, danses, souper. Gryphe

en publia la relation intitulée : « La sciomachie et festins faits

à Rome au Palais de mon seif/neur rei)erendissime Cardinal du

Bellaïf, pour fheureuse naissance de mon seigneur d'Orléans. Le

tout extraict d'une copie des lettres escrites à mon seigneur le

reverendissime Cardinal de Guise, par M. François Rabelais,

docteur en médecine. »

Du Bellay ne tarda guère à être rappelé en France, et peu

après son arrivée, le 18 janvier 1550, Rabelais fut nommé à la

cure de Meudon. Quant au cardinal Du Bellay, « pour recou-

vrement de santé après longue et fascheuse maladie », il s'était

retiré à Saint-Maur. Un jour que le cardinal Odet de Chàtillon

était venu lui rendre visite, il y trouva Rabelais et l'entretint

longuement des dispositions favoral)les du roi Henri H à son

égard. Réconforté par cette bonne nouvelle, Rabelais n'hésite

plus à publier le quart lii^'e; néanmoins, soit de son propre

mouvement, soit sur le conseil de ses protecteurs et amis,

il croit devoir résigner d'abord par deux actes signés le même
jour, le 9 janvier 1552, ses deux cures de Saint-Christophe

de Jambet et de Saint-Martin do ^loudon. Il adresse ensuite,

le 28 du mémo mois, la dédicace du t/ii/ni livre à Odet de

Chàtillon, sous la protection officielle du<piel il se place.

« Pricsentement hors de toute intimidation, lui dit-il, je mectz la

plume au vent : espérant que par vostre bénigne faveur vous

me sero:-; contre les calumniateurs comme un second Hercules

1. Mémoires de l'Acidémie de Metz, I8G9. p. 592.

2. K(L Leinen-o, t. 111. \>. 390.
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GauUoys » ; et il termine ainsi en attribuant audacieusement à

son nouveau défenseur toute la responsabilité de son œuvre :

« Au surplus vous })romettant, que ceulx qui par ni(n' seront

rencontrez congratulans de ces joieulx escriptz, tous je ad-

jureray, vous en sçavoir gré total... par vostre exhortation tant

honorable m'avez donné et couraige et invention : et sans vous

m'estoit le cueur failly, et restoit tarie la fontaine de mes esprits

animaulx. »

Des poursuites ordonnées par le parlement suspendirent

momentanément la vente de l'ouvrage, qui néanmoins reprit

bientôt son cours, mais les incertitudes et les obscurités qui

avaient enveloppé le berceau de Rabelais s'épaississent de nou-

veau autour de sa tombe. Sa mort paraît toutefois devoir être

rapportée à l'année loo3; quant au lieu de sa sépulture, le plus

sag-e semble de s'en tenir à l'opinion de Colletet, qui termine

ainsi sa biog-raphie : « Il mourut non point à Meudon, comme
l'a dit Scévole de Sainte-Marthe et comme la plus part des

escrivains le croyent, mais à Paris, en la rue des Jardins, sur

la paroisse de Saint-Paul, au cymetierre duquel il fut enterré,

et proche d'un grand arbre, que l'on voyait encore il y a quelques

années. »

Les commentateurs. — Rabelais est un grand satirique;

il se moque de tous, sans môme épargner ses lecteurs : dans

un dizain qui précède Gargantua, il leur dit :

Vray est qu"icy peu de perfection

Vous apprendrez, si non en cas de rire,

puis, le feuillet tourné, \q. proluge de fauteur leur promet « doc-

trine... absconce, laquelle... révélera de treshaultz sacremens et

mystères horrificques, tant en ce qui concerne nostre religion,

que aussi Testât politicq et vie œconomicque ».

Chacun, suivant son tempérament et sa tournure d'esprit,

s'est exclusivement attaché à l'une de ces deux déclarations

contradictoires : les uns n'ont voulu voir dans Ra])clais (ju'un

boulTon vulgaire, et se sont contentés de s'amuser de son livre,

sans en approfondir les doctrines; les autres ont pris au sérieux,

et même au tragique, la parabole du chien qui trouve un « os

medullare » et, après plus de trois cents ans, ils le sucent encore.
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Bien des interprétations successives, tour à tour abandon-

nées, n'ont pu épuiser le courage ni ébranler la conflance des

commentateurs, qui s'acharnent toujours à poursuivre quelque

décevante chimère.

Longtemps l'ouvrage de Rabelais a été considéré comme une

histoire allégorique du xvi" siècle. De ce livre si touffu, si

débordant, on a fait un roman à clé, la plus froide invention

des littératures de décadence. Gargantua, a-t-on dit, est la

personniflcation de François I"; donc Pantagruel, son fils,

n'est autre que Henri II. Si l'on a le malheur de faire la

plus légère concession, ou ne sait où s'arrêter dans cet engre-

nage, et le système s'impose tout entier avec une a}»parente

rigueur. Dans cette épopée fantaisiste aucune place n'est plus

laissée à la fantaisie, et l'on se trouve en face d'une insipide

parodie.

L'interminable commentaire d'Esmangard et d'Eloi Johan-

neau est consacré presque en entier à la pénible démonstration

de cette hypothèse. Fort discréditée aujourd'hui, elle a laissé

néanmoins plus de traces qu'on ne le croirait dans nos meil-

leurs livres d'enseignement. Ce n'est point, par exemple, sans

quelque suj-prise qu'on lit (hins le Dictionnaire de Littré, au

mot Pankujruélion : « Nom plaisant donné par Rabelais au

chanvre, })arce que Pantagruel représentant un roi de France

et la corde servant à pendre, le pantagruélion figurait un droit

régalien. »

Ce (ju'il faut chercher dans le livre de Rabelais, ce ne sont

pas des allusions plus ou moins déguisées aux menues actions

de chaque prince, mais un tableau animé des personnages de

toutes conditions, de leurs mœurs, de leurs coutumes, de leur

langage. Son ouvrage est un document historique inappréciable,

mais n'est point l'histoire elle-même.

Le lion a parfois, chez La Fontaine, l'allure et les procédés

autoritaires de Louis XIY; cela ne suffit pas pour qu'il soit

permis de transformer notre fabuliste en un historien à la

manière de Saint-Siuion, ainsi que Taine s'est efforcé de le

faire.

Nous aurions tort du reste de nous montrer trop sévère pour

le système d'Eloi Johanneau. 11 est parfaitement sensé en com-
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paraisoii do celui qui a été exposé en 1879 dans la Revue hri-

tannique *, Le texte de Rabelais ressemble, d'après ce nouvel

interprète, à « ces champs de pierres sous chacune desquelles

s'abrite un scorpion ^ », mais les scorpions ne l'effraient guère,

car il est persuadé que la clé de l'ouvrage peut être retrouvée

en s'appuyant sur les règles bien connues aujourd'hui du

déchiffrement des cryptographies ^ Quant à Rabelais, il le con-

sidère comme le grand maître de la maçonnerie des corpora-

tions ouvrières de son temps.

C'est à la môme conclusion qu'arrive l'auteur d'une brochure

assez récente, qui cependant n'a point connu, à ce qu'il semble,

les deux articles de la Revue brilcDiiu'qiie : « La doctrine plus

absconce, dont Rabelais parle dans son prologue, est la maçon-

nerie elle-mém(^ \ »

Les études sur l'ensemble et la portée de l'œuvre de Rabelais

sont loin d'être toujours aussi chimériques, mais ell':^'^ reposem

en général sur une thèse préconçue, et ont pour bm exclusif

l'apologie d'une doctrine religieuse ou politique

Les littérateurs s'entendent-ils mieux que les philosophes et

les politiciens sur ra|»préciation du roman de Rabelais?

Pas le moins du monde.

Les uns le rejettent en entier; les autres, le traitant comme
Horace faisait Lucile, reconnaissent qu'il est des choses qu'on

voudrait recueillir dans le courant de cette eau bourbeuse, mais

n'admettent les flots du torrent que clarifiés par le filtre Pas-

teur.

C'est la doctrine résumée dans le célèbre jugement de

La Bruyère : « Où il est mauvais... c'est le charme de la

canaille; où il est bon... il peut être le mets des plus délicats ^ »

Mais ces délicats du xvn' siècle qu'ils étaient exclusifs et

dégoûtés ! . .

.

Comment auraient-ils supporté Rabelais, quand ils toléraient

1. Esthétique, Curiosités archéologiques, Cryptof/raphie. Rahelais et les quatre

premiers livres de Pantagruel, p. 214-250, 530-367. Signé : G. D'Oucet.

2. 246.

:!. 235.

4. La vie et l'œuvre de Rabelais étudiées au point de vue iHa{-onnique, par le

F.-. Janet, R.-. C.-. — Nevers, imp. Bellangfir. iii-S" de 23 pages, p. 15.

5. Caractères, chap. i. Des ouvrages de l'esprit.
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à peine La Fontaine, qui s'écrie, non sans une pointe de

malice '
:

Les délicats sont malheureux.

Rien ne saurait les satisfaire !

Leur point de vue est diamétralement o])posé à celui de l'auteur

de Pantagruel. Gens de coût, ils ne veulent voir qu'une partie

des choses, et de ces choses, choisies et mises à part, qu'un

seul aspect; Rabelais, lui, ne choisit point; il reproduit tout ce

qu'il voit, mais la sincérité de sa vision. Lien difTérente en cela

de notre naturalisme contemporain, n"a nulle préférence pour

ce qui est abject; il admet tout, même le beau, dans l'ensemble,

je n'ose dire dans l'unité, de son œuvre, qui nous montre la

nature et la société dans leur agitation, dans leur pêle-mêle,

dans leur errouillement.

Si Rabelais a été si peu et si mal compris de la postérité, à

qui demanderons-nous la siiinifîcation de ses œuvres?...

A ses contemporains et surtout à lui-même.

Les contemporains. — L'épitajdie badine que Ronsard lui

a consacrée " et une tradition tardive et suspecte ont fait con-

sidérer le poète comme l'adversaire du satirique. Il est difficile

de se prononcer avec certitude sur ce point, que nous avons

cherché à éclaircir ailleurs ^, mais il demeure du moins incontes-

table que les autres poètes de la Pléiade, si soumis à leur chef,

donnaient hautement leur approbation à Rabelais.

Dans les vers suivants Baïf le cite sans le nommer ^
:

Riez votre soûl : je scay comme
Le rire est le propre de Thomme;

quant à Du Bellay qui l'appelle d'ordinaire « le bon Rabelais ' »

il le désigne ailleurs ainsi : « celuy qui fait renaître Aristophane

et faint si bien le nez de Lucian " », et fout en lui reprochant

1. Fables. Il, d.

2. Éd. Leinerre, t. VL p. :>o3.

3. Notice sur Pieri-e de Ronsard. Œuvres de P. de Ronsard, éd. Lemcrre, t. I,

p. XIX-XXI.

4. Éd. Lemerre. l. 111, p. "il.

o. Éd. Lemerre, t. II, p. i'.U).

6. T. L p. i-.l.
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cette indicalioii iiKlirecte, l'auteur du Qvhitil-IIoraliini n'hésite

j)as un moment à comprendre de qui il est question.

Pour Du Bellay l'assimilation de Rabelais à Lucien est un

éloge; d'autres la transformeront en blâme, mais sans trouver

une comparaison plus juste : « Qui est donc celui, dit Henri

Estienne ', (pii m» scait (|ue nosti'e siècle a fait revivre un Lucian

en un Fiaiicois Uabelais, en matière d'escrits brocardans toute

sorte {\e religion? »

Voilà le satiriijue nettement délîni par ses amis comme par

ses adversaires ; s'ils s'étaient contentés d'appréciations de ce

genre, on })ourrait croire qu'uni(|uement frappés de la verve

comique de Rabelais, ils ont méconnu le côté sérieux de ses

railleries et la haute portée de ses conceptions philosoi)hiques,

mais, dans deux autres endroits de ses œuvres, Du Bellav lui

décerne un éloge beaucoup })lus en ra])[»ort avec nos opinions

actuelles. Empruntant à Horace sa définition demeurée clas-

sic{ue de la perfection littéraii'e, utile di(lc/\ il en forme, en

faveur de notre gi'and comique, un de ces adjectifs composés

que la Pléiade afrecti(mnait, et le proclame

L'utile-cloux Rabelais -•

Ailleurs, adi-essant à Salmon Macrin un Discours sur la

louange de la vertu et sur les divers erreurs des hotnmes ^ il

retourne la même épithète, et déclare modestement que sa

Muse petite

Ce doulx-utile n'immile,

Qui si doctement escrit

Ayant premier en la France

Contre la sage ignorance

Faict renaistre Democrit.

Hug-ues Salel va encore })lus loin dans un dizain (jue liabelais

a eu soin de placer en tête de Pantagruel. Non content de l'assi-

miler à Démocrite et d'insister sur l'utilité de son œuvre, il lui

1. A])olor/ie pour llrrodole, clia]). xiv.

'1. Éd. Lenierre, t. I, p. 1 i5.

:i. Éd. LeiiiciTc, l. Il p. 3.').
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promet que s'il n'obtient pas de récompense en ce monde il en

sera bien dédommag-é en l'autre :

Or persévère et si n'en as merilc

En ces bas lieux : l'auras au hault dommaine.

Ces témoig-nag-es, qu'il serait facile de multiplier, reconnais-

sent Rabelais pour un philosophe profond sous une apparence

badine. Plus tard on en jugea autrement, et l'on ne voulut

voir en lui qu'un boufTon; mais il est évident que l'admiration

dont il est aujourd'hui l'objet, bien que considérée d'abord

comme une fantaisie littéraire, n'est en réalité qu'un retour à

l'opinion des contemporains.

Documents fournis par Rabelais. — C'est maintenant

Rabelais lui-même que nous allons interrog-er.

Pour le faire avec quelque chance de succès, jetons d'abord

un coup d'œil sur les matériaux dont nous disposons.

Les quatre premiers livres du roman de Rabelais ont seuls

été imprimés de son vivant et sous ses yeux. Le cinquième,

publié après sa mort par un éditeur anonyme, renferme quel-

ques chapitres excellents, mais beaucoup d'autres ne peuvent

être lus sans ennui.

Donner les premiers à Rabelais, lui retirer les seconds, est

un procédé séduisant et facile; mais il repose sur une hypothèse

toute g-ratuite. Il faudrait admettre qu'on a trouvé dans ses

papiers des fragments auxquels il n'avait pas mis la dernière

main, soit qu'il les destinât à terminer son œuvre, ou qu'il les

eût rejetés à cause de leur trop g-rande hardiesse, et qu'on les

a ensuite g'rossièrement complétés pour les donner au public.

Quoi qu'il en soit, il est impossible d'accepter comme un

témoignag:e des doctrines de Rabelais un écrit qui n'est certai-

nement pas de lui sous la forme oi^i il nous est parvenu. Il ne

doit être consulté qu'avec une extrême réserve, à titre de simple

renseig-nement, et sur les seuls points oii il paraît d'accord avec

l'ensemble des idées de l'auteur.

C'est précisément le contraire qui a eu lieu.

Quand l'autorité de Rabelais est allég-uée, c'est neuf fois sur

<hx le témoig-nag-e de ce cinquième livre, récusable à tant
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d'égards, qui est invoqué comme le dernier mot, comme la

substance même de ses doctrines.

Les quatre premiers, d'une authenticité incontestable, nous

présentent des difficultés d'un autre ordre. Les opinions qui s'y

trouvent exposées sont placées dans la bouche des personnages

du roman, et doivent être considérées plutôt comme la peinture

du caractère que leur prête l'auteur, que comme l'expression de

ses idées personnelles.

Les g-rands comiques se plaisent aux débats contradictoires :

dans le Mif^anthrope, qui a raison? Alceste ou Philinte? dans les

Fonmes savantes, qui est dans le vrai? Philaminte ou Chrysate?

On se l'est souvent demandé, et l'on a fini par s'apercevoir que

l'opinion de l'auteur est précisément la seule qui ne soit pas

exprimée, et qu'il se tient à une égale distance des exagérations

opposées portées par lui sur la scène.

Dans le roman, il est vj-ai, l'art n'arrive point au degré d'illu-

sion qui est le propre du théâtre. L'auteur se laisse quelquefois

entrevoir derrière ses personnages, et l'on ne court point risque

de s'égarer ou de faire tort à Rabelais en pensant que ses braves

géants expriment ses idées de prédilection. Quant à considérer,

comme on l'a fait souvent, Panurge comme son }»orte-}»arole,

j'avoue que, pour ma part, j'y répugnerais fort.

Rien de plus faux, du reste, que de se représenter, dans ce

livre, la vérité continuellement dissimulée sous des plaisante-

ries et des équivoques : elle a sa place à part, se montre sans

aucun voile, et parle souvent lé plus fier langage. Le sérieux et

le comique n'y sont pas, comme on l'a prétendu, superposés

l'un à l'autre, ils se succèdent en des morceaux alternatifs : il y

a juxtaposition, non envelop[)ement.

Pour nous assurer que les doctrines émises par l'auteur dans

son roman sont l'expression de ses idées personnelles, il est

indispensable de les contrôler à l'aide de trois sortes de docu-

ments assez peu cités jusqu'ici : ses lettres, les préfaces latines

de ses œuvres miMlicales, et ses ahnan<ic]is.

Quant aux propos vulgaires, qui constituent pro[)rement ce

charme de la canaille, si amèrement reproché à Rabelais, c'est

un vi(nl héritage de plaisanteries populaires, (pi il n'a point

dédaignées, mais dont il n'(\st point l'auteur; elb's sont de tous.,
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et de toutes provenances : proverbes rusti(|ues, litanies ob-

scènes cbuchotées dans les cloîtres, jurons de reîtres, gaîtés de

bazochiens. Peut-être Rabelais en devait-il (juelques-unes aux

bateleurs de Cliauny*, dont il sem])le avoir été l'auditeur assidu

et amusé. Plusieurs ont persisté dans les parades de Tabarin,

non très probablement par voie d'emprunt direct, mais par une

simple tradition de tréteaux.

Ce g'enre de littérature relève d'une poétique particulière, qui

n'est ni celle d'Aristote ni celle d'Horace, et n'a sans doute

jamais été écrite. Les cocj-à-l'àne, les allitérations, les ampbi-

iiouris, les énumérations grotesques en font tous les frais.

C'est plaisir d'entendre ces ragots incompréhensibles, qui

nous représentent le pédantisme du savant, la faconde de

l'avocat, le charlatanisme de l'opérateur. Pour restituer toute

leur force comique à ces enfilades de mots, qui n'ont plus

d'analogues que dans certaines charges d'atelier, il faudrait

qu'elles fussent dites avec cette volubilité de débit, cette intem-

j)érance de gestes, et surtout cette intrépidité de bonne opinion,

déjà si répandue au xvi*' siècle, avant que Molière en eût fait

l'apanag-e de Trissotin. Les tirades patoises récitées parPathelin

pendant sa fièvre semblent à la lecture beaucoup plus froides que

ces morceaux de Rabelais; l'acteur Got a bien su pourtant, de nos

jours, leur ren(h'ela vie, et faire comprendre à un public peu pré-

paré le g-enre de comique qu'elles renferment. Carpalin, après le

discours basque de Panurge', s'écrie avec une satisfaction mêlée

de surprise : « J'ay failly à entendre. » Ne nous piquons pas d'être

plus habiles que lui. Que dirions-nous d'un commentateur qui

trouverait un sens très suivi dans la consultation du Médecin

malf/ré hu, ou, pour parler d'une œuvre plus voisine de nous,

dans le chapitre de la Phijsiolor/ie du mariage {{e Balzac, relatif à

l'influence du confesseur? L'agrément de pareils morceaux con-

siste précisément dans leur obscurité. Ce genre de comique, que

nous apprécions mal, et qui nous impatiente un peu, était fort (hi

goût de nos pères. Résignons-nous donc à ne voir dans les fan-

1. " Alloil veoir 1rs !)aslclpiirs, trojcctairos et thoriaclours, et considcroit leiii's

gestes, leurs ruses, leur sobrcssaulx, cl beau parler : siugulierenient de eeulx
<le Cliaunys en l'icardie, car ils sont de nature grands jaseurs et beaulx bailleurs
de ballivernes en matière de cinges vcrds. - (Gargantua, cliaii. xxiv.)

2. Pantafjruel, chap. ix.
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frcluches antidotées qu'une parodie des prophéties alors si répan-

dues, une gaie critique de Nostradamus, dont Rabelais, en sa

qualité de faiseur (Valmanachs, était l'adversaire naturel, et ne

nous donnons pas le ridicule de chercher à comprendre l'incom-

préhensible.

Souvent, d'autres énumérations, d'une nature difTérente, con-

courent seulement à l'effet d'un récit, d'une peinture, et produi-

sent une impression qui serait moins A'ive, moins complète,

sans l'emploi de ce procédé.

Rabelais veut-il nous faire entendre que Gargantua perd son

temps en de futiles amusements ? il nous transcrit l'interminable

liste de ses jeux. Pour opposer l'activité de frère Jean pendant

la tempête à l'abattement et à l'inertie de Panurge, il nous fait

assister à la manaMivi'e, dont il ne hous épargne pas un seul

terme. Le lecteur ne les comprend pas tous, l'auteur lui-même,

à ce (|ue disent les gens du métier, commet quelques bévues;

jteu importe, l'effet est obtenu et le tableau achevé.

Jacques de ïhou trace en quelques lignes, dans XHistoire de

son temps, une saisissante analyse de l'œuvre de Rabelais '
: « Il

publia un écrit ingénieux où, sous des noms imaginaires, il pro-

duisit, comme sur un théâtre, toutes les conditions de la vie

humaine et du royaume, et les offrit aux rires du [teuple. »

La description de cette société du xvi" siècle, encore imparfai-

tement connue, est en effet l'attrait princi[»al du roman de Rabe-

lais. C'est surtout par là Cju'il nous attache, qu'il nous captive,

car nous y trouvons accumulés, tantôt à dessein, tantôt incon-

sciemment, d'inappréciables matériaux dont nous n'aurions les

équivalents nulle part.

Il est à peu près admis que ce qui caractérise cette époque,

c'est la lutte des idées nouvelles contre les anciennes doctrines;

j)eut-ètre serait-on moins loin de la vérité en aftirmant précisé-

ment le contraire. Il y a en réalité dans le monde un nombre

fort restreint d'idées effectivement nouvelles : presque toujours

celles qui sont regardées comme telles sont tout au plus des idées

renouvelées. Aux yeux des érudits épris de la Renaissance des

lettres, le christianisme, ou du moins l'interprétation (|ue le

1. '< Scripluin cdiilil in^'cuinsiiiii, at(|ii(' vila' rcgiii(|iii' cnni-tns ()r<iiiies, (juasi

in sceiiain, suh lirlis nnminihiis prodiixil et ]inpii|i) deriilciulds |ir(ipinavit. >
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moyen âge en avait donné, parut moins en rapport avec la

(liiinité (le Tentendement humain que les spéculations piiiloso-

]diiques de Socrate et de Platon. La raison antique fut opposée

à la foi moderne, et Rabelais se montra au premier rang-, non

pas des novateurs, l'expression ne serait pas juste, mais des

restaurateurs du paganisme éclairé.

Nul n'était mieux préparé à ce rôle.

Sans prétendre reconnaître dans les productions de l'esprit,

comme dans celles du sol, le goût du terroir; sans se piquer

d'apprécier en gourmet les divers crus littéraires, ainsi que s'y

est appliquée, avec un peu trop de subtilité, une certaine école

critique, il est permis de supposer que ce doux pays de Tou-

raine a eu sa part d'influence sur le bon sens railleur de Rabe-

lais, comme i»his tard sifr la perspicacité de Descartes, sur la

verve de Courier, sur l'esprit d'observation raffinée d'Honoré de

Balzac. Mais si le lieu d'origine d'un auteur n'est pas sans

(juebjue importance, les milieux qu'il a traversés en ont une

plus grande encore.

Quand Le Sage entreprend de décrire les diverses conditions

humaines, il imagine le })ersonnage de Gil Blas, qui, changeant

à chaque instant de profession, se trouve sans cesse à même
d'observer une nouvelle classe de la société de son temps.

Par un semblable artifice Beaumarchais crée un peu plus tard

Figaro, à qui il fait raconter dans un monologue célèbre les

singulières péripéties de son existence.

Ces conceptions imaginaires avaient eu, au xvi" siècle, une

incarnation réelle et vivante. Rabelais est un Gil Blas de génie.

Rabelais moine. — Au xvi*^ siècle ce n'était pas seulement

une grâce s})éciale d'en haut ou du moins le libre élan d'une

volonté sincère qui ouvrait aux néophytes les })ortes des cloîtres.

Des conditions tout extérieures suppléaient à la vocation : les

derniers rejetons des nombreuses familles, les êtres disgraciés

de la nature \ ceux qui reculaient à exercer un état manuel, y
étaient destinés d'avance par une sorte de nécessité fatale. Nous

avons vu comment Rabelais, en butte, dans le couvent de Fon-

tenay-le-Comte, à la malveillance qu'excitait son ardeur pour

1. Gargantua, chap. ui.
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l'étude (lu grec, obtint de Clément VII de passer de l'ordre de

Saint-Franeois dans celui de Saint-Benoit et de quitter le couvent

de Fontenay pour l'abbaye de Maillezais.

Ce fut le séjour forcé du cloître qui lui inspira ses plus grandes

violences contre les religieux : «... Si entendez pourquoy un

cinge en une famille est tousiours mocqué et herselé, vous

entendrez pourquoi les moynes sont de tous refuys, et des vieux

et des jeunes. Le cinge ne guarde poinct la maison, comme un

chien : il ne tire pas l'aroy, comme le bœuf : il ne produict nv

laict, ny laine, comme la brebis : il ne porte pas le faiz, comme
le cheval... Semblablement un moyne (j'entends de ces ocieux

moynes) ne laboure, comme le paisant : ne garde le pays, comme
l'homme de guerre : ne guerist les malades, comme le medicin :

ne presche ny endoctrine le monde, comme le bon docteur

evangelicque et pedagoge : ne porte les commoditez et choses

nécessaires à la republicque, comme le marchant. Ce est la

cause pourquoy de tous sont huez et abhorrys -. » Ce morceau,

qui semble d'une verve si originale et si personnelle, est pour-

tant une imitation. Ce que Rabelais dit ici du moine, Plutarque

l'appliquait au flatteur; Voltaire, qui n'apprécia jamais com-

plètement notre grand satirique, se laissa néanmoins séduire

par un sujet si propre à le tenter; il le mit en vers pimpants,

mais un peu secs, qui se terminent ainsi ^
:

Un trafiquant, un commis est le bœuf;

Le peuple est l'âne, et le moine est le singe.

Rabelais médecin. — Si Rabelais avait été moine par

hasard, ce fut par choix et de pro})OS délibéré qu'il se fit

médecin.

L'implacable nécessité de la division du travail appliquée à

la science n'avait pas créé les spécialistes, et bien que le biblio-

phile Jacob ait restreint le rôle de Rabelais à celui d'un Ricord

anticipé, il est incontestable que le savoir des docteurs d'alors,

infiniment moins profond, il est vrai, que celui des praticiens de

nos jours, reposait toutefois sur une conception plus générale de

la vie et de la société.

1. Gargantua, chap. xl.

2. Comment on pourra discerner le flatteur auec l'annj, ciiap. lxi.

3. Le Pauvre diable.
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Quelques vieillards peuvent avoir encore entrevu, surtout en

])rovinre, ce médecin de jadis, coniplètenient inconnu aux géné-

rations présentes.

Son arrivée im|tatieniment attendue suflîsait à calmer les

douleurs du malade et rendait l'espoir à toute la famille. On se

rassurait rien qu'à voir son visage ouvert: lorsqu'il ressentait

quelque crainte, il aimait mieux la dissimuler que d'étaler son

savoir en la dévoilant. Malg-ré ses incertitudes, il prenait un air

décisif, non par charlatanisme ou par amour-propre, mais afin

d'encourag^er le )ualade et, comme il le disait, de « lui remonter

le moral ». Tout (M1 écrivant son ordonnance, il racontait les

nouvelles du voisinage, accusant l'humanité plus que les

humains, mais ne ménageant point leurs faihlesses. 11 avait vu

troj) souvent ce peu qu'est notre vie, et quel chétif accident suf-

fit à nous l'enlever, pour ne pas incliner au matérialisme, mais,

vivement frappé de l'ordre merveilleux du monde physique,

des ressources inespérées de la nature, qui avaient parfois sauvé

ses malades contre sa propre attente, il se sentait saisi à ses

heui'es d'une vive foi dans la Providence et dans la bonté infinie

du Créateur. C'était, malgré ses incohérences philosophiques,

un précieux conseiller en toutes choses, s'occupant au besoin de

pourvoir la tille de la maison, non sans lui prodiguer les plaisan-

teries d'usage, auxiliaire inappréciable pour le repas de noces,

dégustant les vins en connaisseur, aussi expert à indiquer la

recette d'un mets recherché que la composition d'un médica-

ment, tout disposé à ég'ayer le dessert de ses récits, et même
de ses chansons.

Cet homme bon quoicjue égoïste, sobi'e et frugal malgré bien

des écarts de régime, serviable et dévoué en dé[)it de Tassez

méchante idée qu'il avait de l'espèce humaine, c'était le médecin

d'autrefois, de capacité moyenne. Si on le suppose joignant à

ces qualités courantes un mérite hors ligne, le caractère j)ropre

<à la profession ne disparaîtra point pour cela, il sera porté, au

contraire, à sa plus haute puissance; c'est précisément ce que

nous trouvons chez Rabelais. A l'en croire, il n'a écrit que pour

divertir les malades, et c'est avec une conviction bien sincère

qu'a[)|)uvé sui' la double autorité de Platon et d'Averroès il sou-

tient (jue tous les elTorts du médecin à IV'gard de celui qu'il
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soigne doivent « tendre à un<' tni, c'est le resjouir sans offense

de Dieu, et ne le contrister en façon quelconques ' ».

Il attaque avec la plus grande violence ceux qui se cram-

ponnent à des traités arriérés. « Les naufragés près de périr,

dit-il, ({ui se sont saisis d'une poutre, d'un vêtement, d'une

paille, au moment oîi le vaisseau se disjoignait et allait sombrer,

tiennent ce débris dans leurs mains serrées, sans songer à nager,

tranquilles pourvu qu'ils ne lâchent pas ce qu'ils ont dans les

mains, jusqu'à ce qu'ils soient engloutis au fond du gouiTre; il

en est à peu près de même de ces gens, nos amours : ils ont

beau voir l'esquif du mensonge brisé et faisant eau de toute

part, ils retiennent par force, par violence, les livres auxquels

ils sont accoutumés dès l'enfance. Si on les leur arrache, ils

croient qu'en même temps on leur arrache l'àme... Une chose

est bonne cependant, c'est que dans pr(\sque toutes les classes

on commence à sentir que certains hommes, qui sont parmi les

médecins et passent pour tels, se trouvent, si on les examine

à fond, vides de science, de bonne foi et de prudence, mais pleins

d'arrogance, d'envie et d'ordures. Ils font leurs expériences

en tuant les gens (comme Pline s'en est plaint jadis *) ; et par

eux on est menacé de plus de péril que par la maladie elle-

même. »

« Maintenant enfin, ceux que recommande leur attachement à

la médecine ancienne et épurée font leur chemin auprès des

grands. Si cette opinion se fortifie et se répand, on verra bientôt

réduits à la besace ces charlatans et ces aventuriers qui avaient

entrepris d'appauvrir de long en large le corps humain. »

Nous voyons que même dans ce domaine médical, où Rabelais

était à la tète du mouvement anatomique, il se rattachait pour

la doctrine à la médecine ancienne et épurée, et qu'il se montrait

en cela, comme en tout le reste, l'adversaire déclaré du moyen

âge et le disciple de l'Antiquitc''.

Rabelais légiste. — Rabelais était très familier avec les

études de droit. Non seulement il s'égaye à l'égard des magis-

trats de son temps et de leurs suppôts les chicanons, mais il

propose de fort sages réformes.

1. Epîire au cardinal de CliastiUon. en tète du Quart livre.

2. Histoire naturelle, XXIX, S.

HiSTOIHK DK LA LANCIUK. III. 4
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Il nous raconte que Pantagruel, qui avait acquis une grande

réputation de prudence et d'intégrité, fut chargé d'éclaircir l'af-

faire <le deux plaideurs « desquelz la controverse estoit si haulte

et difficile en droict que la court de Parlement n'y entendoit

que le hault Alemant * ». On lui en apporta « les sacs et pan-

tarques entre ses mains, qui faisoyent presque le fais de quatre

fîrros asnes... Mais Pantagruel leur dist : Messieurs, les deux

seigneurs qui ont ce procès entre eulx, sont ilz encore vivans?

A quoy luy fut respondu, que ouy. De quoy diable donc (dist

il) servent tant de fatrasseries et copies que vous me bailliez?

N'est ce le mieulx ouyr par leur vive voix leur débat, que lire

ces babouvneries icy... si voulez que je congnoisse dé ce procès,

premièrement faictez moy brusler tous ces papiers : et seconde-

ment faictez moy venir les deux gentilz hommes personnelle-

ment devant moy, etquandjelesauray ouy, jevous en diray mon

opinion sans fiction ny dissimulatian quelcon(|ues. » Notre droit

moderne a donné en grande partie raison à Pantagruel ou plutôt

à Rabelais, mais par malheur on est loin encore delà simplicité

de sa méthode.

Un des premiers ouvrages qu'il ait publiés est le Testament de

Cuspidius, document supposé, mais qui avait d'abord trompé

les plus habiles jurisconsultes. Il était intime avec André Tira-

queau, auteur du Traité De lefjibus connubialihns, où, suivant

les habitudes d'alors, les poètes comiques sont cités presque

aussi souvent que les légistes, et qui présente plus d'un point

de contact avec le tiers livre, consacré tout entier à la grave

question du mariage. On comprend comment Rabelais, moine,

médecin, ^3t très versé dans la jurisprudence, n'eut pas grand'

peine à faire parler congrument le théologien Hippotadée, le

médecin Rondibilis, et même le juge Bridoye, prototype du

Bridoison de Beaumarchais.

Rabelais érudit. — L'érudition si variée de Rabelais ali-

mente son œuvre comique de pensées élevées et sérieuses qui

la transportent dans une sphère supérieure, bien au-dessus des

bouffonneries vulgaires. Homère, Plutarque, Hippocrate, Galien,

Yirgiley sont cités plus fréquemment qu'Aristophane ou Lucien.

1. Pantarp'iiel, chap. x.
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Inutile d'insister sur l'abondance de ces emprunts, qui ne peu-

vent échapper à personne; mais il n'est peut-être pas sans intérêt

de signaler les procédés que l'auteur emploie pour les intro-

duire, et l'usaiie qu'il en fait.

Quand les érudits du xvr siècle allèguent l'antiquité, ce qu'ils

font presque à chaque page, c'est surtout pour y chercher des

autorités ou des preuves. Rabelais, lui, s'approprie plus étroite-

ment ces témoignages, les fond dans ses œuvres, les y incor-

pore; ici c'est une simple allusion, là un vers détourné de

son sens par raillerie; ailleurs un passag-e qui appuie un para-

doxe ou prévient une objection; il joue avec les autorités et les

citations comme avec tout le reste, et loin de donner quelque

lourdeur à son style, elles en aug-mentent l'agrément, tant elles

s'enchâssent d'une façon naturelle dans l'ensemble du mor-

ceau.

Malgré ces habiles renouvellements, Rabelais n'aurait peut-

être pas échappé au reproche de pédantisme s'il n'avait demandé

souvent son ])oint de départ à nos traditions populaires.

Il met sur le même pied le })<)ème de l'Arioste, nos chansons

de gestes et les contes de nos veillées, et cite pêle-mêle dans

une même énumération : « Fessepinte, Orlando furioso, Robert

le Diable, Fierabras, Guillaume sans paour, Huon de bour-

deaus, Montevieille et Matabrune '. »

Notre ancien théâtre n'est [)as moins familier a lialieiais que

nos vieux romans.

Il nous fait connaître la cruelle vengeance exercée par Villon

contre des ecclésiastiques qui, contrairement à une habitude

alors assez répandue, avaient refusé de lui prêter des costumes

religieux pour une diablerie *.

Il nous raconte la farce de la Femme mule ymée à la Faculté

de médecine de Montpellier, et il a grand soin de nous dire

qu'il y remplissait un r(Me ^

Enfin dans un passage oii il fait l'éloge du sot, qu'on ne doit

pas confondre avec le niais, et qui n'est autre que le fou, il

remarque que pour ce personnage les jongleurs choisissent

1. Prologue de Pantagruel.

2. Quart livre, chap. xii.

3. Tiers livre, chap. xxxiv.
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toujours « le plus périt et parfaict joueur de leur compaigriie' ».

Tous les genres de railleries accumulées depuis des siècles

contre le vieil état social viennent se réunir et se concentrer

dans son œuvre. Rien ne lui échappe : les crudités des fabliaux,

les hardiesses de la farce, les quolibets des cloîtres, trouvent

leur place tour à tour dans cette immense satire, dont la signifi-

cation devient plus claire quand on s'aperçoit que Rabelais,

procédant de l'antiquité par l'étude, et du moyen âge par la

tradition populaire, a réuni dans son œuvre, avec autant d'éru-

dition que de verve, les audaces comiques de tous les temps et

de tous les pays.

//. — Profession de foi du curé de Meudon.

Notre ambition serait de démêler, à travers l'exposé sérieux

ou ironique d'un si grand nombre d'opinions, les doctrines qui

appartiennent en propre à l'auteur, afin d'esquisser la profession

de foi du curé de Meudon. Elle serait à coup sûr beaucoup plus

féconde et plus réellement morale que celle que Rousseau a

prêtée à son A'icaire savoyard, et dont l'éloquence puritaine a

un instant charmé la société corrompue du xvni'' siècle.

La religion et la science. — Passant tour à tour en

revue les éternels problèmes que se pose l'humanité, nous

nous demanderons comment y a répondu ce bouffon, et ce ne

sera pas sans étonnement que nous le trouverons toujours en

avant des plus sages et des plus expérimentés de son époque,

et souvent même de la ncMre.

Le premier chapitre de la Pantagrueltrw profjnosticalion,

publiée vers 1532, s'ouvre par une protestation énergique contre

l'astrologie, assez surprenante de la part d'un faiseur d'alma-

nachs du xvi" siècle, et par un magnifique tableau de la puis-

sance divine, d'autant plus digne d'attention qu'il a été tracé en

toute liberté et de pleine abondance de cœur, car nulle habitude

consacrée, nul scrupule de prudence ne semblait l'exiger ne tête

d'un ouvrage de ce genre. En voici le début :

1. Tiers livre, chap. xxxvu.



PROFESSION DE FOI DU CURÉ DE MEUDON 53

c( Quelque chose que vous disent ces folz Astrologues de

Lovain, de Nurnberg, de Tul)inge, et de Lyon, ne croyez que

ceste année y aie autre gouverneur de l'universel monde que

Dieu le créateur, lequel par sa divine parole tout regist, et

modère, par laquele sont toutes choses en leur nature, et pro-

priété, et condition : et sans la maintenance, et gouvernement

duquel toutes choses seroient en un moment reduictes à néant,

comme de néant elles ont esté par luy produictes en leur estre.

Car de luy vient, en luy est, et par luy se parfaict tout estre, et

tout bien : toute vie et mouvement, comme dict la trompette

evang'elicque monseigneur sainct Paul. »

Cette doctrine est constamment celle de Rabelais. C'est à lui

que Pascal a emprunté sa fameuse définition de Dieu : « C'est

une sphère infinie <lont le centre est partout, la circonférence

nulle part. » On la trouve déjà dans ce passage du Tiers livre

sur les songes (chap. xui) : « Nostre ame lors que le corps dort...

s'esbat et reveoit sa patrie, (|ui est le ciel. De là receoit partici-

pation insigne de sa prinu; et divine origine, et en contem[dation

de ceste infinie et iiitcvllcctuak' sj)lucre, le centre de laquelle est

en chascun lieu de l'univers, la circunference poinct (c'est Dieu

scelon la doctrine de Hermès trismegistus) à laquelle rien ne

advient, rien ne passe, rien ne déchet, tous temps sont pra)sens. »

Cette définition revient à la fin du cinquième livre, et c'est là

sans doute que Pascal l'a recueillie, car sa rédaction présente

avec celle-ci une ressemblance de détail encore plus frappante,

mais je préfère avoir recours le moins possible à cette partie de

l'œuvre de Rabelais, dont l'authenticité est, on le sait, des plus

contestables.

Dans un morceau célèbre, Panurg-e fait l'éloge des dettes et

montre le continuel échang-e de bons offices qui a lieu entre

tous les éléments, et même entre les diverses parties du corps

humain, ce qui l'amène à nous raconter la fable des membres

et de l'estomac.

La Fontaine se contente de tirer de cet apologue une concep-

tion idéale de la Monarchie :

Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale.

Elle reçoit et donne et la chose est égale.
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Rabelais s'élève plus haut, et, passant avec une merveil-

leuse facilité (lu comique au sublime, il nous expose dans un

morceau tout empreint, si l'on ose ainsi parler, d'un pan-

théisme providentiel, les mystères de « celle g-rande ame de

l'univers, laquelle, scelon les Academicques , toutes choses

vivifie ' ».

C'est ordinairement d'un ton plus simple et plus enjoué,

mais fort sincère et même ému sous son apparente gaîté, que

Rabelais célèbre « cellui Grand Bon Piteux Dieu, lequel ne créa

onques le Karesme, oui bien les Sallades, Harancs, Merluz,

Carpes, Brochets, Dars, Vmbrines, Ablettes, Rippes, etc. Item

les bons vins '. » Il lui parle avec cette familiarité confiante,

dont Béranger retrouvera le secret, en lui donnant le nom

de Dieu des bonnes gens
,
que Rabelais eût de grand cœur

adopté.

De cet incontestable sentiment religieux à l'orthodoxie catho-

lique, il V a fort loin. Aussi paraît-il probable que Rabelais se

laissa d'abord séduire par la Réforme, qui attirait alors tous les

esprits aventureux; quelques passages des premières éditions

de Gargantua et de Pantagruel, et certains témoignages con-

temporains semblent l'indiquer. Calvin et Rabelais se rencon-

traient en un point : la haine du moyen âge. C'était le sentiment

dominant de notre grand satirique ; mais sa perspicacité ne

tarda guère à redouter pour l'avenir une sorte de moyen âge

protestant s'élevant sur les ruines du moyen âge catholique et

un nîvsticisme d'un genre inattendu, menaçant de nouveau

lame humaine un instant émancipée.

Alors, étendant aux croyances mêmes les idées de Renais-

sance que ses contemporains n'appliquaient qu'aux lettres, il

porta sa réforme plus loin que Calvin, au delà même de l'Evan-

gile, et s'efîorça de restaurer les pures doctrines des philosophes

de l'antiquité. Il ne fut ni un hérétique ni un réformé, mais un

païen, et se montra dans notre pays le premier défenseur de la

libre pensée, entendue dans un sens scientifique.

Calvin restreignait le christianisme, Rabelais voulait l'élargir

en y faisant pénétrer la sagesse antique et l'adoration de la

1. Tiers livre, chap. m.
2. A Antoine Hullel, éd. Lemerre. t. 111, p. 3S0.
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nature, ainsi que l'essaya J.-J. Rousseau, mais avec cette diffé-

rence que le culte de Rousseau est morose, et celui de Rabelais

joyeux. La recherche de la vérité est sa préoccupation con-

stante
;
pour y parvenir tous les chemins lui sont bons ; il ne la

demande pas exclusivement, soit à la religion, soit à la science.

Son génie compréhensif concilie tout dans l'unité d'une doc-

trine dont le principe suprême est la tolérance, résolument

proclamée à une époque où elle n'avait pas encore de nom
dans notre langue.

D'après cette vaste synthèse l'homme doit à la révélation,

suivant le théologien, à l'intuition, au dire du philosophe, les

principes nécessaires à la vie des peuples et à la conduite des

individus; ils constituent un indispensable minimum, qui, à la

rigueur, peut suffire au plus grand nombre, mais que les esprits

curieux veulent compléter par le contrôle et la consécration de

la science. Expliquer de plus en plus sûrement, à l'aide de l'en-

seml)le des connaissances humaines toujours en progrès, l'ordre

admirable de l'univers, semble à Rabelais la plus haute fonction

des intelligences d'élite ; c'est de lui en réalité que date l'idée de

cette science-religion, dont on a de nos jours annoncé bruyam-

ment la faillite, mais qui n'est pas près de déposer son bilan,

et si le nom des encyclopédistes n'a été créé qu'au xvm° siècle,

c'est lui du moins qui a francisé le mot iYencyclopédie. Ces opi-

nions hardies n'ont jamais fait le moindre tort à Rabelais auprès

de la cour de Rome; on ne lui a reproché que certains écarts de

conduite, dont il a reçu la complète absolution et qui n'ont pas

empêché sa nomination à la cure de Meudon.

La diplomatie et la politique. — Pour assurer la ditîu-

sion de ses doctrines, il n'hésite pas à s'enchaîner et à s'asservir

en apparence; il devient le médecin, le protégé, le commensal,

ou plutôt, comme on disait alors, le domestique du cardinal

Jean Du Bellay, qui l'emmène dans ses ambassades de Rome;

d'Odet de Goligny, dont l'orthodoxie était si problématique qu'il

se prononça pour la Réforme et lînit par se marier; de GeotTroy

d'Estissac, évêque de Maillezais, avec lequel il entretenait une

correspondance fort suivie et à qui il écrit un jour : « Je suis

contrainct de recourir encores à vos aulmosnes, car les trente

Escus qu'il vous pleust me faire icy livrer sont quasi venus à
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leur fin, et si n'en ay rien despendu en meschanceté ny i)Our

ma bouche, car je bois et mengeue ordinairement chez Mons"" le

Cardinal Du Bellay, ou Mons' de Mascon. Mais en ces petites

barbouillerves de despesches et louage de meubles, de chambre,

et entretenement d'habillemens s'en va beaucoup d'argent,

encores que je m'y gouverne tant chichement qu'il m'est

possible. Sy vostre plaisir est me envoyer quelque lettre de

change, j'espère n'en user (|ue à vostre service, et n'en estre

ingrat. »

Rabelais, on le voit, ne s'enrichissait point à la solde des

grands, et croyait quelquefois indispensable de leur parler sur

un ton d'humble soumission auquel il ne nous a pas accoutumés,

et qui nous afflige un peu pour lui. Nous aurions tort cependant

de nous apitoyer sur son sort, car cette déférence fait partie de

l'ensemble des moyens par lesquels il parvenait à conquérir le

seul bien qui lui importât : l'indépendance intellectuelle.

11 existait d'ailleurs sur certains points entre lui et ses pro-

tecteurs une sorte d'unité de vues et d'entente commune, dont

ils se rendaient bien compte, quoiqu'ils ne s'en soient peut-être

jamais expliqués nettement.

Quand Rabelais exposait comment par la vertus des Décrétâtes

est for subtilement tiré de France en Home ', quand il faisait

dire à Homenaz « qu'il fault ribon ribaine, que tous Roys,

empereurs, potentatz et seigneurs... viegnent là boucquer et se

prosterner a la mirifîcque pantophle ^ », le pouvoir royal se

montrait tout disposé à favoriser ces opinions, qui n'auraient

pu être exprimées avec autant d'audace et de succès, si elles

n'avaient eu dans notre pays un public puissant, aristocratique,

se tenant éloigné de la Réforme, faisant officiellement profession

de catholicisme, mais fort peu disposé à subir en aveugle les

exigences indéfinies de la papauté.

C'était là un appui, une force morale qu'on n'était pas fâché

de montrer à la cour de Rome ou du moins de lui laisser entre-

voir. Les tendances qui prirent plus tard le nom de f/allicanes

commençaient dès lors à se produire dans les rangs de la diplo-

matie française, et principalement parmi les cardinaux et les

1. Quart livre, chap. lui.

2. Quart livre, chap. uv.
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évêques. Tulti II prelati reconoscono pin il re clie il papa, «lit

expressément Marino Cavalli '.

Cette complicité tacite est l'explication la plus naturelle de la

faveur dont Rabelais jouissait à la Cour et des approbations

constantes données par plusieurs de nos souverains à ses

ouvrages.

Il s'en montra reconnaissant, mais cette reconnaissance ne

lui coûta guère, car elle était dans un complet accord avec ses

convictions. Bien qu'il se soit constamment appliqué, comme

nous l'avons vu, à transporter l'idéal de la Renaissance, du

domaine des arts et des lettres, oîi il était d'abord conliné,

dans la région bien autrement féconde des idées relig'ieuses et

morales, il montre néanmoins un éloignement invincible, à

l'ég-ard des doctrines républicaines, considérées aujourd'hui

comme le produit naturel, comme le résultat presque forcé des

littératures antiques.

Nous sommes contraints d'insister un instant sur ce fait, peu

conforme, nous le reconnaissons, à l'opinion courante.

D'éminents écrivains de notre temps, qui avaient fait du

livre de Rabelais leur étude de prédilection, n'ont pas hésité à

le considérer comme un démocrate. Dans la réunion prépara-

toire du comité chargé de recueillir des souscriptions pour lui

élever une statue dans sa ville natale, Edmond About voulait

absolument le présenter comme le promoteur des idées répu-

blicaines dans notre pays, et l'on eut toutes les peines du monde

à l'en empêcher.

Il faut convenir que cette erreur remonte assez loin.

En 1791, au moment oii l'ancienne société s'écroulait, où le

pouvoir royal menaçait ruine, un homme d'esprit et de sens,

Ging'uené, en quête de parrains pour ce qu'on appelait alors

les idées nouvelles, publia une brochure intitulée : De l'auto-

rité de Rabelais dans la révolution présente. Il y prouvait, ce

qui n'était pas fort difiicile, que Rabelais avait stigmatisé les

abus de la })apauté, de la royauté, de la noblesse, de la magis-

trature. Il aurait pu ajouter, ce qu'il n'eut garde de faire, que,

dans ce livre, les classes pauvres et laborieuses n'étaient pas

1. Relation des ambassadeurs vénitiens, p. liOO.
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plus ménagées que les autres. En le ravalant au rôle de simple

avocat de la cause populaire, il lui a enlevé son grand caractère

d'écrivain de génie et de peintre de l'humanité.

On n'est pas demeuré longtemps dans les limites, relative-

ment sages, oij Ginguené avait su se maintenir : ce thème de

Rabelais démocrate a fourni peu à peu des développements

tout à fait inattendus. Pour ceux qui parlent sans rire du pha-

lanstère de Fourier et de Ylcarie de Gabet, le Gargantua est

devenu un livre grave. On s'est senti ému, touché en le lisant.

On a considéré son auteur comme ayant rempli un sacerdoce,

on a fait de lui un druide, un pontife, un apôtre; d'épreuve en

épreuve et de retouche en retouche le portrait est arrivé à

s'éloigner complètement de l'original, et je ne serais vraiment

pas surpris que le naïf lecteur d'un de ces panégyriques aus-

tères d'un homme qui l'était si peu, en vînt à voir dans

Rabelais une sorte de Galvin démagogue, un prêcheur morose

que rien n'a jamais déridé.

Si le bruit de ces louanges solennelles et graves lui parvient

dans cet enfer tout rempli de « diables bons compagnons » où

les philosophes jouissent d'une éternité si douce, comme il doit

se divertir des lourdes dissertations calfretées à son sujet!

Quelle matière à raillerie que ces « bénévoles lecteurs » qui

prenant au sérieux le conseil de « soy reserver à rire au

soixante et dixhuitieme Livre ' », ont si parfaitement mérité

l'épithète d'ayelastes, la plus cruelle de celle que l'auteur réser-

vait à ses ennemis.

On a peine à s'expliquer comment on a pu méconnaître à ce

point les doctrines de Rabelais. Pour éviter de pareilles méprises

il suffisait d'ouvrir son livre; mais, par malheur, c'est ce qu'on

fait le moins aujourd'hui. Jamais on n'a aussi peu lu nos

grands écrivains; on se contente, la plupart du temps, de con-

naître les opinions nouvelles que les critiques hasardent

sur eux.

La vérité, c'est que si Rabelais exige de grandes qualités des

souverains, il ne met nulle part en question le principe même
de la monarchie.

1. Frontispice du tiers livre, édil. de 1552.
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Il pense, avec Platon, que les peuples seraient heureux

« quand les roys philosopheroient ou les philosophes reg-ne-

roient ' ». Mais loin de limiter la puissance des princes, et de

faire d'eux, comme plus tard Fénelon ,dans sa chimérique

Salante, des espèces de souverains constitutionnels ou do prési-

dents à vie, il veut que leur pouvoir très ahsolu s'appuie sur

une aristocratie intelligente et forte; il rêve un Auguste plus

ferme, un Franc^ois F'' plus énergique, ou plutôt ce « hon tyran »

que, de nos jours encore, Renan appelait de tous ses vœux.

Il consent à ce que le souverain soit un père pour ses sujets,

mais il ne demande pas un père indulgent, un père qui « frappe

à côté », comme dit La Fontaine; il le veut sévère et même
dur. Il a traité les émeutiers de Paris avec une rigueur qu'on

a eu soin de ne point faire ressortir, parce qu'elle courait

risque de modifier l'attitude qu'on est convenu de lui faire

prendre : « Toute la ville feut esmeue en sédition, comme vous

sçavez que à ce ils sont tant faciles, que les nations estranges

s'esbahissent de la patience des Roys de France, lesquelz

aultrement par bonne justice ne les refrènent : veuz les incon-

veniens qui en sortent de jour en jour -. »

La paix et la guerre. — Si Rabelais conseille aux rois la

fermeté contre les troubles intérieurs, il les adjure de maintenir

la paix, au [)rix des plus grands sacrifices.

De tout temps les poètes, d'accord en cela avec la multitude^

ont glorifié le g-uerrier, le conquérant, qu'il se nomme Achille

ou Alexandre, Roland ou Charlemagne ; si même, comme un

Attila ou un Genséric, il inspire de la répulsion, il s'y mêle un

certain respect, une sorte d'admiration tremblante.

Les rois pacifiques n'éveillent point de pareils sentiments :

leur prudence est taxée de crainte, parfois de (kq)licité. Les

foules seront toujours pour Ajax contre Ulysse, pour Turnus

contre le pieux Enée.

La satire rabelaisienne a eu la hardiesse de s'attaquer à ces

antiques adorations. Celui qui projette des conquêtes, Picrochole,

l'homme à la bile amère, l'acariâtre, n'est pas seulement haïs-

sable, il est grotesque
;
quant à ces ca[)ilaines ce sonl de purs

\. Garijantua, cliap. xi.v.

2. Gargantua, clia|i. xvii.
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fantoches, tandis que le véritable héros est Pantagruel, le roi

sage, calme, indulgent, qui ose dire : « Toute ma vie n'ay rien

tant procuré (|ue paix ' ».

Ici Rabelais se sépare avec éclat, non seulement du moyen

âge, comme il a coutume de le faire, mais aussi de l'antiquité,

pour se rattacher aux préceptes les plus impérieux, mais les

moins observés du pur christianisme. De peur qu'on ne nous

accuse d'une interprétation arbitraire, nous allons rapporter sa

déclaration môme, écrite dans cette langue éloquente, solennelle,

dépourvue d'obscurités et d'ambages, à laquelle il s'élève instinc-

tivement, (|uand il s'agit d'exprimer des idées supérieures, qui

s étendant au delà des limites tle son époque, s'adressent à la

postérité tout entière : « Le temps n'est }>lus d'ainsi conquester

les royaulmes avec dommaige de son prochain frère Christian :

ceste imitation des anciens Hercules, Alexandres, Ilannibalz,

Scipions, Césars et autres telz est contraire à la profession de

l'évangile, par lequel nous est commandé guarder, saulver, régir

et administrer chascun ses pays et terres, non hostilement

envahir les aultres. Et ce que les Sarazins et Barbares jadis

appelloient prouesses , maintenant nous appelions briguande-

ries, et meschancetez - ».

On le voit encore ici devançant de plusieurs siècles les opi-

nions modernes et rêvant l'extinction de la guerre, c'est-à-dire le

dernier progrès que, suivant toute apparence, il sera donné à

l'homme de réaliser.

Par malheur il ne put caresser longtemps sa douce chimère.

Dès 1532, au moment oii paraît le Tiers livre, il ne lui est

plus permis de tenir le même langage que dans Gargantua. La

France, menacée de toutes parts, doit pourvoir à la fois à

l'attaque et à la défense. Henri H, après avoir pris Metz, Tout

et Verdun, est contraint de venir réprimer les ravages que fait

sur la frontière de Picardie Marie d'Autriche, reine de Hon-

grie, sœur de Charles-Quint et gouvernante des Pays-Bas.

Rabelais, dans son prologue, nous fait assister à ces agita-

tions. « Quoy que soys hors d'elTroy, ne suis toutesfoys hors

d'esmoy... consyderant par tout ce tresnoble royaulme de

1. Garf/aiilua, chap. xxviii.

2. Garrjaiitua, chap. xlvi.
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France, deçà, delà les mous, un chascun aujoiirdlmy soy ins-

tantement exercer et travailler : part à la fortilicatioii de sa

patrie, et la défendre, part au repoiilsement des ennemis, et les

offendre. » Alors le patriote l'emporte sur le philosophe, il

espère que la victoire nous donnera ce qui, en tout temps, a

toujours été le rêve des plus sag^es : une frontière solide et la

sécurité. Là-dessus le voilà se laissant entraîner à faire l'éloge

de la pruerre, et à convenir qu'elle a parfois son utilité : « peu

de chose me retient, que je n'entre en l'opinion du bon Hera-

clitus, affermant guerre estre de tous biens père : et croye que

guerre soit en Latin dicte belle, non par Antiphrase, ainsi comme

ont cuydé certains rapetasseurs de vieilles ferrailles Latines,

par ce qu'en guerre gueres de beaulté ne voyoient : mais abso-

lument, et simplement par raison qu'en g-uerre apparoisse toute

espèce de bien et beau, soit decelée toute espèce de mal et

laidure. »

Les peuples peuvent se fier en toute sûreté aux géants que

Rabelais place à leur tête. Pleins de courag-e, mais aussi de

prudence, ils ne font la guerre qu'à leur corps défendant, et

ne la poursuivent jamais au deUi du besoin par une simple soif

de conquête; ils laissent de tels sentiments à leur adversaire,

l'insensé Picrochole, dont les folies font ressortir leur sagesse.

Grandg'ousier, Garg-antua, Pantagruel réalisent successive-

ment l'idéal de la royauté, mais à chaque génération cet idéa!

se complète et s'élève, de telle sorte que Pantagruel, le dernier,

est, de beaucoup, le plus })arfait des trois.

La confiance absolue de Rabelais dans la royauté repose

uniquement sur une conviction réfléchie; l'idée mysti(|U(\ si

répandue alors, du droit divin d'une famille privilégiée, n'a

aucun accès dans son esprit. Il s'en explique fort crûment : « Je

pense que plusieurs sont aujourd'huy empereurs, Roys, ducz,

princes, et Papes, en la terre, lesquelz sont descenduz de quel-

ques porteurs de rog"atons et de coustretz '. »

Les [)assages de ce genre ont été invoqués, non sans quelque

apparence, par les critiques (jui ont travesti Rabelais en adver-

saire déclaré de toute aristocratie. Ils n'ont [)as assez remarqué

1. Oaroantua, chap. i.
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que le haitli satiri(|ue ne cherche à détruire celle de la naissance

que pour la remplacer par une autre. Ce qu'il admire chez les

rois, ce sont leurs qualités hien plus que l'éclat de leur rang.

Il s'incline devant le mérite, qui devrait, suivant lui, être le

véritable souverain du monde; mais ses projets d'amélioration

et de réforme ne concernent que les intelligences supérieures,

ou tout au moins les esprits cultivés. Il souhaite l'aisance et la

liberté, pour lui d'abord, et autour de lui pour une élite d'érudits

et de penseurs.

Il y a dans la déclaration suivante un incontestable fond de

vérité agréablement déguisé sous un l>adinage plein d'enjoue-

ment : « Oncques ne veistes homme, qui eust plus grande afTec-

tion d'estre roy et riche que moy : affîn de faire grand chère, pas

ne travailler, poinct ne me soucier, et bien enrichir mes amys

et tous gens de bien et de sçavoir \ »

Son horizon de charité ne s'étend pas plus loin; il ne dépasse

pas la portée d'une généreuse camaraderie.

Thélème. — Le Pantagruelisme. — Qu'on ne dise point

que ce n'est là qu'une simple boutade, car la description de

l'abbave de Thélème, où l'idéal du poète prend une forme si

complète et si séduisante, est le dévelo})[)ement d'une pensée

analogue.

On a dit cent fois, et rien n'est plus juste, que Thélème est

l'exacte contrepartie du cloître et que l'austérité de la règle y
est remplacée par ce seul précepte : Fay ce que vouldras.

On a montré Rabelais faisant de la liberté le point de départ

de la vertu, « car nous entreprenons toujours choses defï'endues

et convoitons ce que nous est dénié ^ », et l'on n'a pas manqué

à cette occasion de nous le signaler comme le précurseur de

Jean-Jacques Rousseau.

Seulement, de peur sans doute de troubler l'économie de

ces théories philosophiques, très ingénieusement construites,

mais bien fragiles, on s'est gardé de nous rappeler à qui s'ap-

plique cette précieuse liberté de Thélème.

Ce n'est pas faute que Rabelais l'ait dit, qu'il l'ait répété sur

tous les tons avec l'insistance la plus gênante pour ceux qui

1. Garyunlua, i-hap. i.

2. Gargantua, cliap. lvh.
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cherchent d'une façon assez puérile à dissimuler sur ce point

son témoignage si formel.

Impossible d'établir vui rapprochement (juelcon({iie entre

la République de Platon ou V Utopie de Thomas Morus,et ïhélème.

Ici la liberté, loin d'être le domaine de tous, n'existe que sous

la protection d'un prince fastueux, et forme le privilège d'une

élite aristocratique.

« Le... bastiment estoit cent foys plus magnifîcque que n'est

Bonivet, ne Ghambourg-, ne Chantilly'... »

\^'Inscription mise sus la grande porte ' nous fait connaître

ceux à qui il est interdit d'en franchir le seuil et ceux à qui

l'entrée de cette demeure privilégiée est permise. Parmi ces

derniers figurent :

tous nobles clievaliers

En gênerai tous gentilz conipaignons.

Une place honorable y est faite aux prédicateurs de la

Réforme :

Cy entrez, vous qui le sainct évangile

En sens agile annoncez, quoy qu'on gronde.

L'accès est plus difficile encore pour les femmes que pour

les hommes. On n'admet à Thélème que les « dames de hault

paraige ».

Fleurs de beaulté, à céleste visaige,

A droict corsaige, à maintien prude et saige;

En ce passaige est le séjour d'honneur.

Les Thélémites jouent, se promènent, chantent, chassent

à l'oiseau, mais la littérature et l'érudition les charmant plus

encore que les divertissements, ils écrivent en vers et en prose

et fréquentent assidûment « les belles grandes librairies en

Grec, Latin, Hebrieu, Francoys, Tuscan et Hespaignol : dis-

parties par les divers estaiges selon iceulx langaiges " »

.

Si douce que fût cette demeure nul n'était tenu d'y rester.

Quand un habitant de l'abbaye voulait la quitter, il pouvait

i. Garr/anliia, chap. lui.

2. Garr/anlua, chaii. liv.

3. Gar<ianlua, c\\ai\). un.
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emmener la dame qui l'avoit « prins pour son dévot et estoient

ensemble mariez. Et si bien avoient vescu à Theleme en dévo-

tion et amytié, encores mieulx la continuoient ilz en mariaige,

d'autant se entreaymoient ilz à la fin de leurs jours, comme le

premier de leurs nopces *. »

Quelque bonne volonté qu'on y mette, il semble bien diffi-

cile de surprendre là une aspiration démocratique, une peinture

anticipée du phalanstère ou même de la Maison du Peuple.

On y trouverait tout au contraire un tableau assez fidèle de

la société si raffinée, mais si cruellement exclusive de la

Renaissance, qui ne pouvait supporter ni la sottise des hommes

ni la laideur des femmes, et qui avait en horreur la vie médiocre.

Si j'osais hasarder une hypothèse, je serais tenté de supposer

que nous avons ici une description embellie et amplifiée jusqu'à

l'idéal de cette petite cour que Marguerite de Navarre tint suc-

cessivement autour d'elle à Alençon et en Béarn, oii les poètes

étaient protégés, les réformateurs accueillis, et où sous les

noms de freines et sœurs cValUayice on s'abandonnait doucement

à des sentiments fort tendres sans que la morale parût avoir

à en souffrir.

N'imaginant pas un instant, même dans ses fantaisies les

plus osées, la nécessité d'un changement dans la condition du

peuple, Rabelais se contente de souhaiter que ses maîtres

n'abusent [las trop de leur pouvoir arbitraire; il fustige les

Clcrs, bazauchiens, maiif^eurs du populaire -

et les « petitz Janspill'hommes de bas relief ' » ; mais, dans ces

attaques mêmes, il y a plus de haine contre les oppresseurs

que de pitié pour les opprimés. Nous le disons à regret, Rabe-

lais n'avait pas de charité dans le cœur; son comique était

implacable, sa gaîté parfois cruelle; il suffit pour s'en con-

vaincre de relire le récit des noces de Basché \ Ces atrocités

mêlées de plaisanteries joyeuses, si fréquentes au moyen âge,

ont été, il faut en convenir, un des plus tristes côtés du caractère

1. Garr/an/nri, eh. i.vii.

2. Gargantua, ch. i.iv.

3. Proloçiite du Quart livre,

4. Quart livre, th. xii-xv.
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national dont, par là encore, Rabelais se montre le peintre

fidèle, mais notre bienveillance un peu banale, fille de la sen-

sibilité, et, avouons-le, de la sensiblerie du xvni® siècle, ne peut

ni les comprendre, ni môme les excuser.

Pantagruel étant le personnage du roman qui exprime le

plus fidèlement les idées de l'auteur, Rabelais a donné à sa con-

ception de la vie humaine, le nom de Pantagruelisme. C'est

surtout des actes et des paroles de son héros qu'il faut la

dégager ; cependant une lecture un peu attentive prouve qu'il en

a donné plusieurs fois la définition. Assez vague d'abord, et

même un peu grossière, elle se complète, s'éclaircit, s'épure et

s'élève, c'est comme une initiation successive dont le mot est

tenu en suspens.

A la fin de Pantagruel, il donne du mot Pantagrueliste une

glose tout épicurienne : « ... estre bons pantagruelistes (c'est

a dire vivre en paix, joye, santé, faisant tousjours grand

chère). » Dans \e prologue du Tiers livre, des qualités morales

très relevées, telles que la bienveillance et la bonne foi, viennent

s'y joindre comme des conditions indispensables. Rabelais vou-

lant indiquer à quel point il compte sur l'approbation de ses

lecteurs nous dit : « Je recongnois en eulx tous une forme spé-

cifique et propriété individuale, laquelle nos majeurs nommoient

Pantagruelisme, moienant laquelle jamais en maulvaise partie

ne prendront choses quelconques, ilz congnoistront sourdre de

bon, franc, et loyal courage. »

Dans le prologue du Quart livre il est encore plus explicite :

« Je suvs, moiennant un peu de Pantagruelisme (vous entendez

que c'est certaine gayeté d'esprit conficte en mespris des choses

fortuites) sain et degourt. » Voici le vrai secret : une sagesse

faite de beaucoup d'enjouement allié à une forte dose d'indifi'é-

rence et à une certaine énergie. Là est le point ferme de cette

doctrine ondoyante, qui se résume à jouir complètement des

joies légitimes de la vie et à en supporter les maux avec calme

et patience.

L'amour et Tautorité paternelle. — Le xvn" siècle,

encore si rigide à nos yeux, se signale déjà, sur plus d'un

point important, par une détente dans les caractères.

La grande réforme dans les mœurs que Molière, et, après

Histoire de la langue. UI.
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lui, tous nos comiques ont le plus contribué à faire triompher,

c'est l'émancipation de l'amour.

En toute occasion ils réclament pour les enfants la liberté

de se marier à leur gré, et ne craignent point d'ébranler, de

ridiculiser même l'autorité paternelle, quand elle cherche à

s'imposer avec trop de rigueur.

En cela ils s'éloignent complètement de Rabelais, qui fut si

souvent leur modèle.

Celui-ci demeure tout imbu des principes de la législation

romaine, qu'il avait étudiée de fort près avec son ami Tiraqueau,

auteur d'un traité sur les lois conjugales {De ler/ibus cormiihia-

lihus). Pour lui le père est le maître absolu des alliances de ses

enfants, et il doit se décider exclusivement par des raisons de

famille, de santé, de convenance et de fortune.

Faisant allusion à des faits qu'il n'a pas osé spécifier, mais

qui devaient être alors connus, il nous dénonce certains religieux

(les pastophores Taulpetiers, comme il les appelle) mariant des

jeunes gens à l'insu de leurs parents, et nous peint des cou-

leurs les plus vives le chagrin de ceux-ci, qui « se sont noyez,

penduz, tuez » de désespoir. Il nous en montre même d'autres

mettant en pièces le ravisseur et le religieux son complice, et

s'écrie avec une éloquence indignée : celui qui les trouve « sa

fille subornant, et hors sa maison ravissant, quoy qu'elle en

feust consentente, les peut, les doibt à mort ignominieusement

mettre, et leur corps jecter en direption des bestes brutes,

comme indignes de recepvoir le doulx, le desyré, le dernier

embrassement de l'aime et grande mère, la Terre, lequel nous

appelions Sépulture ».

Une telle punition lui paraît à peine suffisante quand « voyent

les dolens pères et mères hors leurs maisons enlever et tirer

hors par un incongneu, estrangier, barbare,... cadavéreux,

paouvre, malheureux, leurs tant belles, délicates, riches, et

saines filles, lesquelles tant chèrement avoient nourriez en

tout exercice vertueux, avoient disciplinées en toute honesteté :

esperans en temps oportun les colloquer par mariage avecques

les enfans de leurs voisins et antiques amis nourriz et instituez

de mesme soing, pour parvenir <à ceste félicité de mariage, que

d'eux ilz veissent naistre lignaige raportant et hœreditant non
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moins aux mœurs de leurs pères et mères que, à leurs biens

meubles et hasritaiges ' ».

Par un accord tacite fort remarquable, les biographes et les

critiques qui se sont occupés de Rabelais, ont passé tout ceci

sous silence, de crainte d'altérer en quelque chose la figure

conventionnelle et populaire du curé de Meudon, invariablement

représenté dans les vaudevilles et les chansons de cafés-concerts

comme le protecteur-né des amoureux.

Le mariage. — Le Tiers livre, d'où ce morceau est tiré, est

consacré tout entier à une enquête approfondie sur cette ques-

tion du mariage. Non seulement Panurge consulte à ce sujet

les sorts, les sibylles, les muets, les poètes, les fous, mais

Pantagruel, pour le satisfaire, « fait assemblée d'un Théologien,

d'un Medicin, d'un Légiste et d'un Philosophe » et le mariage

est examiné par chacun au point de vue de sa profession. Deux

de ces personnages, Bridoye le légiste, qui est devenu le Bri-

doison de Beaumarchais, et Trouillogan, « philosophe ephec-

tique et pyrrhonien » dont Molière a tiré le Marphurius du

Mariaf/e forcé, sont de véritables caricatures, mais le théologien

Hypothadée, et Rondibilis, le médecin, ne manquent ni de raison

ni de sens. « Jamais vostre femme ne sera ribaulde, dit Hypo-

thadée, si la prenez issue de gens de bien... aymant complaire

à Dieu par foy et observation de ses sainctz commandemens :

craignant l'offenser et perdre sa grâce par default de foy et

transgression de sa divine loy, en laquelle est rigoureusement

défendu adultère, et commendé adhœrer unicquement à son

mary, le chérir, le servir, totalement l'aymer après Dieu. »

Hypothadée considère du reste la bonne conduite de la femme

comme la conséquence de celle du mari : « Vous, de vostre

cousté... luy monstrerez bon exemple, vivrez pudicquement,

chastement, vertueusement en vostre mesnaige, comme voulez

qu'elle de son cousté vive ^ »

n est difficile d'imaginer un plus parfait modèle d'union con-

jugale; cela ne touche guère Panurge, qui répond en ricanant :

« Vous voulez doncques que j'espouse la femme forte descripte

par Salomon? Elle est morte sans poinct de faulte. » Mais la

1. Tiers lirrt^, chap. xr.viii.

2. Tiers Urre, chai», xxx.
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leçon d'Hypothadée n'en subsiste pas moins, et il serait difficile

de tourner en raillerie la justesse de ses pensées et l'élévation

de son langage.

« Je trouve, dit Rondibilis, en nostre faculté de Médecine,

et l'avons prins de la resolution des anciens Platonicques, que

la concupiscence charnelle est refrénée par cinq moyens '. » Le

quatrième est « fervente estude ». Ce devait être le plus familier

à Rabelais : le travail était la passion dominante de sa vie, et

elle ne laissait guère de place aux autres. Cependant la solitude

lui causait parfois du découragement; je n'ose dire, en parlant

de ce rieur, de la mélancolie.

Il prête cette réflexion à Panurge : « Le saige dict : Là oii n'est

femme, j'entends mère familes, et en mariage légitime, le

malade est en grand estrif. » Ce n'est là qu'une paraphrase de

VEcclésiaste (xxxvi, 27) : i'bi non est mulier ingemiscit egens.

Mais ensuite vient la réflexion suivante : « J'en ay veu claire

expérience en papes, legatz, cardinaulx, evesques, abbez, prieurs,

presbtres, et moines. » Ici Rabelais se trahit. Cette dernière

observation, prise sur le vif, lui appartient en propre, et avait

flù plus d'une fois lui venir à l'esprit dans les froides et soli-

taires demeures ecclésiastiques où il était appelé comme médecin.

On est un peu choqué de voir Rabelais confiner la femme

dans les fonctions de garde-malade, mais il est évident qu'il

comprenait que son attachement et sa tendresse amenaient

encore plus de guérisons que ses pansements et ses remèdes.

L'éducation de G-argantua. — Dans ces derniers temps,

oii l'on a poussé si loin l'élude de la pédagogie, on a recherché,

bien au delà de Jean-Jacques Rousseau et de son Emile, les

principes d'éducation de Montaigne et surtout de Rabelais.

Ils sont exposés dans deux morceaux :

La lettre de Gargantua à Pantagruel '
;

L'histoire de l'éducation de Gargantua ^

Si nous adoptons pour les citer un ordre différent de celui

qu'ils occupent dans l'ouvrage, c'est pour nous conformer à la

date de leur composition. Beaucoup d'indices semblent prouver

d. T/(-r9 livre, cliap. xxxi.

•2. l'aiitigruel, chap. viii.

3. Gargantua, chap. xiv, xxiii, xxiv.



PROFESSION DE FOI DU CURÉ DE MEUDON 69

que Pantagruel a été publié avant Gargantua; l'examen des

deux morceaux qui nous occupent vient encore appuver cette

conjecture.

La lettre de Garg-antua, empreinte d'un sentiment religieux

des j)lus élevés et d'un vif amour paternel, ne contient qu'un

macnifuiue élog^e <le l'étude et l'esquisse d'un programme assez

indéterminé. « Somme (|ue ie voy un abysme de science »,

s'écrie le père, mais ce but comment l'atteindre? C'est ce qu'il

indique assez vaguement. Quelques mots sur les études de

Pantagruel les présentent comme prématurées et superficielles :

« Des ars libéraux, Géométrie, Arismeticque et Musicque. je

t'en donnay quelque g:oust quand tu estoys encores petit en

l'eagre de cinq à six ans. » Rien de plus alors sur ce sujet; mais

après l'incroyable succès obtenu par les Grandes et inestimables

chroniques de ténorme géant Gargantua, dont, à en croire le

prologue du second livre, « il a esté plus vendu par les impri-

meurs en deux moys qu'il ne sera acheté de Bibles en neuf ans »,

Rabelais voulut mettre ce premier ouvrage plus en rapport avec

le Pantagruel qu'il venait de publier, et remplaça la Chronique

Gargant}iine par le Gargantua que nous possédons maintenant.

Parmi les sujets qu'il y traite, l'éducation est au premier

rang^. Mettant en pratique sous nos yeux le prog-ramme qu'il s'était

contenté d'esquisser dans le Pantagruel, il stig-matise les procédés

d'enseig-nement du moyen âg:e et nous expose en détail la

méthode qu'il veut y substituer. Conformément à sa constante

habitude, au lieu de s'attarder en de long's discours, il met sa thèse

en action. C'est par le tableau satirique de l'éducation ancienne

qu'il débute : Gargantua est confié d'abord aux soins de ïhubal

Holoferne, so{)liiste, ou, comme le disent les premières éditions,

théolog-ien en lettres latines, et ensuite de « maistre Jobelin

bridé ». Ils le laissent adonné à la paresse et à la g^ourmandise,

ne demandent rien à son intelligence, surchargent sa mémoire,

exigreant comme résultat suprême de ses études qu'il répète ses

leçons au rebours. Il y a là non seulement une vive critique

des procédés suivis dans ré(kication, mais un piquant catalog'ue

des livres qu'on y employait : le Facet, Théodolet, Alanus in

]»arabolis, Marmot rel, etc.

A la fin son père « apercent que vrayement il estudioit très-
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bien et v mettoit tout son temps, toutesfois qu'en rien ne

prouffitoit. Et que pis est, en devenoit fou, niays, tout resveux

et rassoté. »

Alors, sur le conseil d'un de ses amis, il confie son fils à un

nouveau précepteur, Ponocrate (celui qui triomphe delà fatiirue),

assisté d'un médecin, Théodore (le présent de Dieu), désig-né

dans la première édition par le nom plus caractéristique encore

de Séraphin Caloharsy, anagramme de Phrançois Rabelays, ce

qui marque avec insistance combien l'auteur tient à })ren(h-o

la responsabilité complète du plan d'éducation qu'il propose.

De même que l'abbaye de Thélème, cet idéal de société affec-

tueuse et intellectuelle, est précisément l'opposé du cloître,

ainsi l'éducation nouvelle sera, point pour point, le contraire de

l'enseignement scolastique.

Gargantua, qui sous la direction de ses premiers maîtres

« s'esveilloit entre huyt et neuf heures, feust jour ou non ' »,

se levait alors « environ quatre heures du matin ^ », il n'entendait

plus « vingt et six ou trente messes » , mais « ce pendent (ju'on

le frotoit, luy estoitleue quelque pagine de la divine escripture ».

« Il ne perdoit heure quelconcque du jour. » Il ne faut pas

croire qu'il devait résulter de cette multiplicité d'occupation

une grande fatigue, car il y avait beaucoup d'instants où l'esprit

se reposait et où le corps seul était exercé. Un maître dont nous

n'avons pas encore parlé : « l'escuyer Gymnaste.... luy mon-

troit l'art de chevalerie. »

Rabelais médecin inaugure l'éducation physique, diminue

par la variété des exercices la fatigue intellectuelle, et enseigne

toutes choses sans aucun appareil pédantesque, et autant que

faire se peut, par la contemplation directe des objets. L'astro-

nomie, par exemple, n'est jias d'abord étudiée dans les livres.

L'état du ciel, considéré matin et soir, en est le point de départ.

Pendant les repas, le maître et l'élève s'entretenaient « de la

vertu, propriété, efficace, et nature de tout ce que leur estoit

servy à table. Du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes,

poissons, fruictz, herbes, racines, et de l'aprest d'icelles. » Chaque

mets donnait lieu de la sorte à une étude d'ensemble. Le plat

1. Cliap. XXI.

î. Cluip. xxiii.
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de légumes dont on vouait de mang-er était examiné tour à tour

au point de vue de la botanique, de rhygriène et de la cuisine.

Ce n'était (jue ])lus tard que venait l'étude scientifique, qu'on

lisait Pline ou Galien; la science succédait à la connaissance

pratique des choses : avant de vouloir devenir un astronome on

en savait autant cjue les bergers, et on n'abordait la l^otanique

que lorsqu'on était certain de ne pas s'exposer aux moqueries

du jardinier ou du maître d'hôtel. Partout et en tout, au lieu de

descendre des principes au détail des choses de la vie, le savoir

présenté dans l'ordre naturel, s'élève par degré du fait à la

cause et de l'idée particulière à l'idée générale. Les simples com-

prennent mieux ainsi, et si, comme il arrive souvent, leurs

études ne s'achèvent pas, ils demeurent du moins en possession

de précieuses notions })rafiques, plus utiles qu'un enseignement

vague et abstrait.

Pris dans son ensemble, le vaste cadre de ces études dépasse

bien l'étendue de nos catégories officielles, et, comme l'a fait

spirituellement remarquer Sainte-Beuve, convient beaucoup

mieux à un géant qu'à un homme. En tout cas les plus labo-

rieux d'entre nous peuvent y trouver de quoi occuper leur vie

entière.

Le malheur est que de nos jours, dans le pi'emier enthou-

siasme causé par la lecture de ce programme, on l'a imprudem-

ment appliqué aux pauvres petits des écoles primaires, qui s'y

trouvent aussi empêtrés au moral qu'ils le seraient au physique

dans la casaque du roi géant.

11 est un autre point sur lequel ce [»lan, même appliqué avec

prudence, laisse fort à désirer.

Comme la plupart des infatigables savants du xvi" siècle,

Rabelais ne comprend pas d'autre intérêt dans la vie que l'étude,

et chaque minute a son emploi déterminé d'avance avec une

rigueur qu'on est un peu surpris de trouver chez cet indépen-

dant, si ennemi de la règle et de la contrainte. Nous ne saurions

mieux nous faire comprendre qu'en rapportant un passage sur

lequel nous n'aurions certes pas insisté s'il n'était si caracté-

ristique.

Le matin, Gargantua « alloit es lieux secretz faire excrétion

des digestions naturelles. Là, son précepteur repetoit ce (pie
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avioit esté lou : liiy exposant les poinctz plus oscurs et diffi-

ciles. »

Ceci, je l'avoue, est de nature à faire regretter Thubal IIolo-

pherne et Jobelin bridé.

Rabelais défenseur de notre langue et de notre

littérature. — On se vante aujourd'hui de pratiquer le patrio-

tisme littéraire qui consiste à défendre l'intégrité de notre génie

propre et de notre langue.

Rabelais le premier l'a mis en usage : passionné pour les

littératures antiques, singulièrement habile à enrichir notre voca-

bulaire ]>ar des emprunts dont il ne s'est jamais vanté, mais

qui n'ont guère laissé à la Pléiade d'innovations véritablement

utiles à introduire, il a eu le rare mérite de dévoiler lui-même le

danger et l'abus du procédé qu'il employait, mais auquel il se

gardait de s'abandonner, et il a écrit à l'adresse de l'écolier

limousin une vivante et impérissable satire contre ceux qui

s'éloignent de ce qu'il a si bien nommé « notre maternel lan-

gage ».

Ce n'est pas seulement cet écorcheur de latin qu'il stigmatise,

mais, à travers lui et après lui, le pindarisme de Ronsard, les

concetti des précieuses, la subtilité des décadents, l'obscurité

des symbolistes . Son génie comique semble avoir prévu et

atteint d'avance tous les attentats contre la langue, et son rire

éclatant et sain demeure encore, à trois cents ans de distance,

le meilleur préservatif contre les fantaisies maladives de notre

époque.

Il nous resterait beaucoup de choses à dire sur ce sujet inépui-

sable; le texte même de Rabelais y sujtpléera. Nous avons

cherché à en faciliter, non à en remplacer la lecture. L'histoire

littéraire serait une étude bien funeste si elle dispensait de

pratiquer les auteurs qu'elle doit avoir seulement pour but de

rendre plus abordables.

///. — Les conteurs.

Les bibliographes et les critiques ont jadis enfermé Rabelais

dans la catégorie des conteurs, mais l'importance de son œuvre

a brisé l'étroitesse de ce compartiment.
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Conteur, il l'est certes, mais par occasion, sans le faire

exprès, quand son sujet amène des épisodes amusants, qu'il est

loin de dédaigner; d'ordinaire il est surtout narrateur, et ses

récits se trouvent si intimement liés à la trame même de son

œuvre que c'est à peine si La Fontaine a pu en détacher quel-

ques-uns : Les coignées et Mercure, FAnneau (fjfans Carvel, le

DiaiAe de PapefUjuière.

Ses contemporains procèdent d'une tout autre façon ; ils con-

tent de propos dc'dihéré et uniquement ])our conter. Quelques-

uns placent tout sim[)lement leurs récits les uns à coté des

autres, mais d'ordinaire ils emploient certains artifices pour

les crrouper.

Nicolas de Troyes. — Le plus ancien recueil de contes

du xvi° siècle est Le Grand paranr/on des nouvelles nouvelles, de

Nicolas de Troyes. On n'en connaît qu'un manuscrit, divisé en

deux volumes, dont le second nous est seul parvenu; publié

pour la première fois en 1869, il contient cent quatre-vingt

contes. Sur ce nombre, cinquante-cinq sont tirés de Boccace.

Le vtolier des histoires romaines en a fourni dix autres; Les

cent nouvelles, soixante; Les quinze Joies de mariage, deux;

Froissart une, le roman de Merlin une égralement, soit, en tout,

cent vingt récits; ce qui réduit à une cinquantaine ceux qui

peuvent être considérés comme appartenant en propre à Nicolas

de Troyes, peu porté du reste à revendiquer le titre d'auteur,

car voici comme il s'exprime, en tète de son second volume :

« Je ne veuil pas dire que de mon entendement j'aye fait toutes

lesdites nouvelles, mais je les ay retirées de plusieurs livres,

les autres j'ay ouy racompter à plusieurs bons compaignons. »

Le manuscrit, d'après la mention qui le termine, a été achevé

le premier jour de mars lo36, mais comme une des nouvelles,

la seizième, s'est passée « en l'an XVXXXVI, au mois de

may », il faut en conclure que le copiste commençait l'année

à Pâques et que sa transcription n'a été réellement terminée

qu'en 1537.

Quant à l'auteur nous ne connaissons de lui que ce qu'il nous

en dit lui-même, à savoir qu'il était « simple sellier, natif de

Troyes en Ghampaigne, demorant Tours ».

Le plan général de son recueil, qui n'est pas fort clair, était
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probablement expliqué dans l'introduction du premier volume,

que nous n'avons plus.

L'Heptaméron. — Jusqu'alors le Décaméron de Boccace

n'était connu en France que par des versions fort imparfaites.

Il faut voir dans la préface de VHeplaméron avec quel enthou-

siasme fut accueillie à la cour la traduction de Le Maçon, publiée

en 4543, et dédiée à Mariiuerite de Yalois, reine de Navarre.

L'eng^ouement fut tel que le dauphin Henri, sa femme Cathe-

rine de Médicis et plusieurs dames songèrent à former une réu-

nion de dix personnes qui raconteraient chacune dix histoires,

afin de composer un recueil du même g^enre.

Ce plan, si promptement conçu, mais aussi vite abandonné,

fut repris plus tard par Marguerite *, qui entreprit de le mener

seule à bonne fin; mais elle fut détournée de l'achèvement de

son projet par le chagrin que lui causa la mort de François I";

le recueil interrompu parut d'abord sous le titre (['Histoires des

amans fortunez, puis, divisé plus tard en sept journées, il prit

le nom iXHe'ptaméron.

Le Décaméron s'ouvre, on se le rappelle, par un récit très

émouvant de la peste noire de Florence, en 4348. Pour s'y sous-

traire et se maintenir en belle humeur, sept dames et trois jeunes

cavaliers se retirent dans une riante campagne afin d'y raconter

des histoires, dont le ton badin et licencieux forme un con-

traste singulier avec les scènes de douleur et de deuil (|ui leur

servent de préface.

Dans \Heplaméron il s'agit d'un autre fléau. Des malades, des

oisifs, des galants accompagnant les dames qui leur tiennent

au cœur, se mettent en marche, au mois de septembre, après

un séjour aux eaux de Cauterets, afin de regagner leurs

demeures; mais le retour est impossible : le pays est inondé, les

voyageurs dispersés sont emportés par les eaux, assaillis par

des ours, attaqués par des bandoliers ; enfin la petite troupe,

cruellement décimée, se trouve réunie au monastère de Notre-

Dame de Serrance, oii elle se consulte sur le parti à prendre.

Le gave n'est point guéable, les ponts sont emportés et, pour

en rétablir un, il faut dix ou douze jours, juste le temps de

J. Sur Margiiorile crAngoulème. reine de Navarre, voir ci-dessous, p. 123.
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faire un décaméron ; c'est à ce parti que tous ces affligés s'arrê-

tent.

Nos pères, il faut en convenir, prenaient les choses plus phi-

losophiquement que nous : quelques-uns des voyageurs, dont

les valets ont été tués, « louent le créateur, qui, se contentant des

serviteurs, a sauvé les maîtres et les maîtresses » : et Lingarine,

une jeune veuve dont le mari a été enterré la veille, ou tout au

plus depuis deux jours, approuve fort le projet de se divertir

en racontant des histoires, « Sans cela, dit-elle, nous devien-

drons fâcheuses, qui est une maladie incurahle, car il n'y a per-

sonne de nous, s'il regarde sa perte, qui n'ait occasion d'extrême

tristesse. » A quoi Emarsuite, qui, à ce qu'il paraît, a vu périr

un de ses soupirants, répond en riant : « Chacun n'a pas perdu

son mari comme vous ; et, pour perte de serviteurs ne se faut

désespérer, car l'on en recouvre assez. »

Le point capital sur lequel la reine de Navarre s'est séparée

de Boccace, est son parti pris de « n'écrire nouvelle qui ne fût

véritable histoire ». Restrein(h'e, dans le conte, le rôle de la

fantaisie, est une bien fâcheuse inspiration. Joignez à cela les

prêches protestants de dame Oisille, « femme veuve de grande

expérience », fort semblable à la mère de Marguerite ou à Mar-

guerite elle-même par ses côtés les plus monotones, et le parti

pris de ne considérer chaque conte que comme le point de

départ d'une discussion philosophique et morale; vous compren-

drez alors la singulière déception causée par ce livre, souvent

triste sans en être plus édifiant, et beaucoup moins français

dans son esprit que celui de l'Italien Boccace, fils d'une mère

parisienne, parisien de naissance, et puisant à pleines mains

dans la fleur de nos fabliaux.

On a prétendu que la reine de Navarre n'avait eu qu'une part

assez restreinte à la rédaction de ce recueil, mais il est difficile

de récuser le témoignage si formel de Brantôme ' sur ce point :

« Elle composa toutes ses nouvelles, la plupart dans sa lityère

en allant par pays; car elle avoit de plus grandes occupations,

estant retirée. Je l'ay ouy ainsin conter à ma grand'mère, qui

alloyt toujours aveq' elle dans sa lityère, comme sa dame d'hon-

l.T. VIII, p. 12G, éd. Lalanne.
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neiir, et luv tenoit l'escritoiro dont elle escrivoit, et les mettoit

par escrit aussi tost et habillement, ou plus que si on lui eust

(lit té. »

Non seulement Marguerite de Navarre écrÎA'ait des contes,

mais elle faisait éclore, elle couvait, pour ainsi dire, des poètes,

des lettrés, des conteurs. Le témoignage très frappant d'un de

ses contemporains, Charles de Sainte-Marthe, nous fera peut-être

pardonner cette expression : « Les voyant, dit-il, à Fentour de

cette bonne dame, tu eusses dit d'elle que c'estoit une poulie

qui soigneusement appelle et assemble ses petits poullets et les

couvre de ses ailes. »

Ils étaient formés à sa cour par cette méthode d'entretiens

réglés à l'avance, tour à tour graves et légers, naturels et subtils

dont VHeptaméron nous offre tout à la fois le résultat et le

modèle.

Les noms des principaux personnages de ce recueil : Nomer-

fide, Emarsuite, Dagoucin, SatTredan, Hircan, sentent le tra-

vestissement et l'anagramme; il est probable qu'ils désignent

des personnages de la petite cour des châteaux de Pau ou

de Nérac; mais ce sont des énigmes (jui restent encore à

deviner.

Bonaventure Des Périers. Noël du FaiL — Il faut

citer, parmi les favoris de la reine, Bonaventure Des Periers ',

auteur des XouveJles récréations et joyeux devis, récits détachés,

l. Bonaventure Des Periers, né à Arnay-le-Duc, en Bourgogne, au commence-
ment du xvi' siècle, traduisit le Lysis de Platon, collabora sous le nom û'Euty-

chus (Bonaventure) à divers travaux sur les livres saints et travailla aux Coni-

)nentariilin;/t(Sf latinœ d'Élienne Dolet. Son Cymbalum mundi en Françoys, publié

en lo37, est précédé d'une dédicace de Thomas du Cleuier (ou plutôt du Clenier,

Thomas l'Incrédule) à Pierre Tryocan (Pierre Croyant) qui en fait pressentir

l'esprit. Déf^'uisant sous des obscurités alTcctées d'assez grandes hardiesses, l'ou-

vrage, également attaqué par les catholiques et les réformés, fut condamné par

le Parlement, et son auteur se donna, dit-on, la mort, dans un accès de fièvre

chaude. Voici en quels termes Henri Eslienne, fort animé contre lui, raconte en

deux endroits de son Apolofjie pour Hérodote {cha^). xvm et xxvi) cette fin tragique

du conteur : •• Je n'oublieray pas Bonaventure Dos Periers, l'auteur du détestable

livre intitulé Cijmbalum mundi, qui, nonobstant la peine qu'on prenoit à le

garder (à cause qu'on le voyoit estre désespéré et en délibération de se delTaire).

fut trouvé s'estant tellement enferré de son espée, sur laquelle il s'estoit jette,

l'ayant appuyée le pommeau contre terre, que la pointe, entrée par l'estomac

sorloit par l'eschine. >• Il n'y a aucune raison pour révoquer en doute, comme
on l'a fait plus d'une fois, ce récit contemporain. Le plus difficile est de déter-

miner l'année de cotte mort. Les uns la placent en 1539, les autres en 1543. La

première date doit être écartée, car Leroux de Lincy, dans sa Notice sur Marçjue-

rite, en tète de YUeptumêron, mentionne un ordre de la reine de Navarre enjoi-

gnant de payer à des Periers ses gages de l'année écoulée 1541.
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souvent imités par Bouchet et quelquefois par La Fontaine,

notamment dans la fable du Pot au lait et dans le conte des

Lunettes. Ajoutons que sa double devise « Bien vivre et se réjouir;

loysir et liberté » nous révèle en lui un vrai pantagruéliste.

Valet de chambre de Marguerite, ses fonctions principales

étaient celles de copiste; il était chargé, comme le prouve la

pièce suivante, de lui préparer des manuscrits qu'elle revisait

dans ses fréquentes excursions '
:

Pour vostre liclicre pi'esenle

Je n'ay rien que je vous présente.

Sinon ce vostre immortel livre,

Lequel pour lire je vous livre,

Par tel si que me le rendrez,

Et mes faultes y reprendrez :

Mes faultes (dis-je) d'escrivain,

Qui fais souvent maint escript vain.

Car leans la mienne escriture

Faict grand tort à votre facture
;

Mais du tout me corrigeray,

(Juand temps, loysir et lieu j'auray.

Un certain rapport entre le style de ses récits et celui de

XHeptaméron a fait supposer, sans beaucoup de vraisemblance,

qu'il y avait travaillé.

Noël du Fail, seigneur de la Herissaye, juge au présidial de

Renn-es, conseiller au parlement de Bretagne ^, a publié, sous

l'anagramme de Léon Ladulfî, ses Baliverneries ou contes nou-

veaux cfEutrapel, auxquels ont succédé, après sa mort, les

Contes et discours d'Eufrapel, amusants et vifs, mais qu'il ne se

pique guère d'enchaîner. Sa devise « Jouyr ou rien » est aussi

épicurienne que celle de Bonaveiiture des Periers, mais dans

les Propos rustiques il nous révèle des qualités que ce dernier

n'a jamais connues. Cet ouvrage mérite une place tout à fait k

part en dehors de cette littérature un peu grossièrement facé-

tieuse; c'est un tableau intéressant et naïf de la vieille terre

1. Oraison funèbre de Marguerite, \\. 84.

2. Né vers 1.-)20, à Cliàteau-Létard, manoir patrimonial de sa famille, sur la

paroisse de Saint-Erblun, à trois lieues de Rennes, il fit, comme volontaire, en
1543-i'J44, une campagne en Italie; étudia tour à tour le droit à Angers. Poitiers

et Bourges, fut nommé le 14 octobre 1571 conseiller au Parlement de Bretagne,
et mourut <à Rennes le 7 juillet I59t.
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bretonne où sont « les plus forts hommes, les plus forts chiens

et les plus forts vins qu'on puisse voir ' ».

On trouve là des pages qui respirent l'amour de la campagne,

et un attendrissement bien rare à cette époque. Rien, par

exemple, de mieux exprimé que la colère de Thenot du Coin, à

qui les oiseaux mangeaient les trois quarts de ses fèves, et toute-

fois « prenoit plus de plaisir à voir leur grâce de venir, d'espier

et de s'en retourner chargez, qu'il ne faisoit à les chasser ^ ».

Si ces personnages nous paraissent si vraisemblables, c'est

tout simplement parce qu'ils sont vrais. M. Arthur de la Borderie

a retrouvé leurs noms dans des registres officiels, ce qui prouve

que du Fait a réellement connu ceux qu'il nous peint avec tant

de sincérité.

Jacques Tahureau. Nicolas de Choliéres. — Nous ne

citerons que pour mémoire un jeune poète, Jacques Tahu-

reau^, dont un livret, curieux pour l'histoire des mœurs du

temps, et souvent réimprimé, a été assez mal à propos rap-

proché des recueils des conteurs. Son titre seul, qui en indique

le but, suffirait à le classer ailleurs : Dialor/iies non moins profi-

tables que facecleux où les vices de chacun sont repris fort âpre-

ment pour nous animer davantar/e à les fuir et à suivre la vertu.

C'est une étude morale, presque une prédication; j'accorde

qu'elle contient des anecdotes, mais les prêcheurs du temps ne

les épargnaient guère à leurs ouailles. Démocritic le censeur du

monde, et Cosmophile son apologiste, sont d'intéressants prédé-

cesseurs d'Alceste et de Philinte, et Démocritic conclut, comme

un prédicant d'alors : « Heureux celui duquel l'espérance est au

nom du seigneur Dieu, et qui ne s'est point arrêté aux vanités

des fausses rêveries du monde. »

Nicolas de Choliéres * nous apprend comment furent composées

1. Introduction, xxij.

•2. I, 59.

3. Né en 1327 dans le Maine et mort en 1553. Il était prentilhomme et appar-

tenait, dit-on, à la famille de Du Guesclin, mais il quitta de bonne heure la car-

rière militaire pour celle des lettres. C'était un des suivants de Ronsard, qui le

nomme dans le dénombrement des poètes du temps contenu dans la pièce inti-

tulée Les isles fortunées. De la Porte, qui lui consacre dans ses Epifhètes une
petite notice fort louangeuse, nous apprend que s'étant retiré « en son pais (où

dé malheur il fut cmpestré des liens d'une femme)... la mort envieuse d'un si

gentil personnage... >• lui silla • les yeux d'un sommeil irréveilla!)Ie, peu après

la solennité de son mariage. »

4. Avocat au parlement de Grenoble, qui vivait <lans la seconde moitié du

XVI* siècle, et dont les ouvrages ont été publiés de 1583 à 1600.
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ses Neuf matinées. C'est la reproduction, dit-il, de « plusieurs

gentilles conférences que j'ay eues avec quelques miens amys,

lesquels ayant senty que j'avoie pris l'air par l'advis du

médecin... se vouèrent à courir mesme fortune que moy... le

nombre de neuf qu'icy j'ay retenu n'est pas sans mystère. C'a

esté une neuvaine qui m'a guery de mes douleurs. » Chaque

réunion a un sujet déterminé : De lor et du fer. Des loix et de

la médecine, etc., sur lequel chacun fait quelque récit, ou rap-

porte son opinion.

Il y avait dans l'antiquité, pour les entretiens de ce genre,

un cadre commode, le banquet. Platon, Xénophon, Plutarque,

Athénée, Lucien, et bien d'autres, l'ont fort heureusement

employé. Rabelais, contre toute attente, ne s'en est jamais servi.

Ses Pi'opos des bienyvres, d'une crudité toute réaliste, abondent

en plaisanteries vulgaires, en dictons, en quolibets, mais ne

contiennent pas de contes, à proprement parler.

Guillaume Bouchet. Béroalde de Verville. — Plu-

sieurs de ses successeurs ont au contraire eu recours à ce pro-

cédé. Entre autres, Bouchet '' et Béroalde de Yerville ^

Les Sérées du premier sont des colloques familiers entre' voi-

sins, sur toutes sortes de sujets : le vin. Veau, les femmes, etc.

L'auteur, qui dédie son livre A Messieurs les Marchands de la

1. La vie de Guillaume Bouchet, sieur de Brocourl, est peu connue. Il était fils

de Jacques Bouchet, imprimeur à Poitiers. Le second livre des S'p'/'ée?, dont le

privilège est daté du <• dernier jour de juin 1397 », ne parut qu'après la mort de

l'auteur. On la place, avec assez de vraisemblance, vers lo93 ou lo9i. Les vers

suivants d'un sonnet qui figure sous le titre de Tombeau parmi les pièces limi-

naires du troisième livre des Sérées prouvent qu'il ne mourut qu'à quatre-vingts

ans bien comptés :

Huit fois dix ans complets en ce monde inconstant

Sans peine et sans douleur, il a vescu contant)

(Ce qui fixe aux environs de 1513 la date de sa naissance.

2. François Béroalde, fils de Mathieu de Béroalde, ministre protestant, naquit

à Paris le 28 avril lo56. Doué d'un goût très vif pour les sciences, il publia plu-

sieurs ouvrages de mathématiques. Ayant abjuré le protestantisme pour entrer

dans les ordres, il ajouta à son nom celui de Verville, probablement de peur

d'être confondu avec son père. Les registres de la cathédrale de Tours renfer-

ment à la date du vendredi 3 novembre 1593 l'acte de sa réception comme cha-

noine dans le chapitre de Saint-Gatien. Il publia, dans le cours de cette même
année, un ouvrage religieux et moral intitulé : l>e la Sar/esse, livre premier

auquel il est traité du moyen de parvenir au parfaict estât de bien vivre... Il est

assez curieux de voir figurer ici dans le titre d'un ouvrage édifiant cette déno-

mination Le Moyen de parvenir... que l'auteur devait appliquer plus tard à un
livre d'une nature si dilTérente. Sa mort, dont la date est incertaine, est rap-

portée d'ordinaire à l'année 1(J29.
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ville de Poictiers qui Font « constitué en la charge et dignité

de... Juge et Consul... », se propose, non seulement de les

divertir, mais aussi de les instruire «... les propos doctes et

récréatifs des banquets, dit-il dans un Discours sur son livre,

resjouissent les corps et les esprits, autant ou plus que faict le

vin. Outre laquelle réfection de l'esprit et du corps, ces

médiocres et familiers convis et banquets... servent encores

pour acquérir la congnoissance de plusieurs sciences... Escole

vrayement Pythagoricque... estant très certain qu'un homme
de lettres faict plus de profict en une heure qu'il employé à

discourir et raisonner avec ses semblables, qu'il ne feroit en

un jour se tenant solitaire et renfermé en une estude. »

Le Moyen de parvenir de Béroalde est d'une tout autre enver-

gure. Il nous fait assister à un de ces immenses banquets comme

on les rêvait au xvi" siècle, et dont les A^oces de Cana de Paul

Véronèse ne donnent qu'une idée imparfaite. Le bout de la table

est occupé par Bonne-Intention, vêtue d'une robe de président;

sur les côtés les héros antiques, les empereurs, les rois, les

réformateurs, les poètes, les écrivains anciens et modernes :

Agamemnon, Alexandre, Platon, Luther, Savonarole, Rabelais,

Ronsard, cent autres de tous temps, de tous pays, illustres ou

obscurs. Alors les contes, les histoires, les railleries, les impiétés,

les apophtegmes, les coq-à-l'àne se succèdent sans interruption;

les crovances diverses sont passées en revue et bafouées, les

mots, travestis, perdent leur sens propre pour revêtir celui qu'ils

reçoivent de l'équivociue et du calembour; c'est la débauche

intellectuelle la plus vive, la plus animée, parfois aussi la plus

lassante.

Depuis cinquante ans les auteurs du xvi" siècle ont été fré-

quemment réimprimés. '
'

Les éditions de Rabelais, en particulier, se sont multipliées,

à ce qu'il semblait, outre mesure; les unes luxueuses, les autres

modestes et populaires ; celles-ci s'étalant à l'aise en un grand

nombre de volumes, celles-là s'efforçant de se condenser en un

seul; plusieurs interprétées d'une façon nouvelle par des dessi-

nateurs dont le grand satirique tentait la fantaisie; après les

éditions sont venues les biographies, les études; tout cela s'est

vendu, et, ce qui n'arrive [)as toujours, s'est lu.
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La gloire de Rabelais s'en est fort accrue, et, de leur côté ses

lecteurs ont considérablement profité de cette intelligence plus

complète et surtout plus intime des œuvres de ce erand erénie

si propre à nous inspirer la gaîté, la patience et la sagesse.

Il est de ceux rpii, suivant une expression populaire, « gagnent

à être connus », et tel qui ne savait guère à son sujet que le mal

qu'il en avait entendu dire, est, comme Voltaire, revenu sur

son compte à de meilleurs sentiments et a été capable de mieux

apprécier cet ample génie si définitivement caractérisé par le

nom d'Homère bouffon.

Si j'ose dire toute ma pensée, il en a été un peu autrement

des conteurs.

Autrefois on ne les trouvait que dans les vitrines des biblio-

philes. Ils en étaient la joie et l'orgueil; on ne pouvait se les

figurer que reliés en maroquin et garnis de moire et de tabis ; la

banalité du fond et la grossièreté de la forme disparaissaient

sous l'éclat des dorures, leur rareté les rendait presque res-

pectables; leur cherté faisait croire à leur valeur. Peu à

peu ils se sont démocratisés; les Techener, les Gosselin, les

Jannet, les Jouaust les ont rendus al)ordables, et comme la spé-

culation n'a pas toujours été bonne, les volumes ont passé des

devantures des librairies aux boîtes des étalages, où ils ont été

affichés au rabais.

Tout au contraire de Rabelais, ils ont perdu à cette diffusion

de leurs œuvres. Murger disait jtarfois en plaisantant à ses

amis qu'il écrirait « en marge de la société » ; cela s'applique

bien plus rigoureusement à eux. Ils ne sont })as arrivés à con-

quérir une place définitive dans notre litt<'>rature.

Sur leur réputation, les amateurs d'ouvrages lilu'es se sont

mis à les lire, mais les ont bientôt délaissés, car ils ne les ont

trouvés ni aisés à comprendre ni suffisamment licencieux, seules

qualités auxquelles cette classe de lecteurs soit sensible.

Au moment oii ils semblaient près de tomber dans un discré-

dit qui risquait de devenir définitif, les historiens, les archéo-

logues, qui les eurent plus facilement à leur portée, se convain-

quirent des services de premier or(h'e (pi ils pouvaient rendre

pour la connaissance des mœurs bourgeoises et campagnardes,

du mobilier, du costume, de tant de détails fugitifs qui compo-

HlSTOIRE DE LA LANGUE. Ul. O
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sent la vérité relative du moment, et qui tlans les œuvres

sérieusement historiques sont négligés de parti pris.

Quant à nous, nous sommes })articulièrement frappé de Ten-

semble considérable de documents (pi'ils fournissent à l'étude du

lang'ag'e parlé, dont Thistoire, si curieuse à faire, n'a pas même

été essayée jusqu'ici.

Les conteurs ont donc, à leur insu, préparé à plusieurs

classes d'érudits des matériaux intéressants, fort dignes d'être

utilisés et, après avoir été les amuseurs de leurs contemporains,

ils sont appelés à devenir, en plus d'une matière importante,

des témoins irrécusables et naïfs de l'histoire intime de leur

temps.

BIBLIOGRAPHIE

RABELAIS

Une bibliographie de Rabelais fournirait facilement la matière d'un

volume. Nous n'essaierons donc pas de décrire les éditions originales.

Rappelons seulement que les quatre livres du roman ont été imprimés
successivement; le Pantagruel, dont la première édition datée est de 1533,

semble antérieur au Gargantua, qui ne parait avec une date qu'en lo35.

La première édition des quatre livres réunis est de 1553.

Huant au dernier livre, dont l'authenticité est fort douteuse, il ne parut

qu'après la mort de Rabelais, d'abord en seize chapitres seulement, avec le

titre de L'Isle sonnante et la date de 1562, puis en 1564, sous cette dénomi-

nation, qui a pour but de le rattacher, en quelque sorte officiellement au
reste de l'ouvrage : Le clnquiesmc et dernier livre des faits et dicts héroïques

du bon Pantagruel, composé par M. François Rabelais, docteur en médecine.

Eilitioiis aiiiiotoe© «le Rîilx'Iaif^, classées chronologiquement

d'après la date du premier volume :

17U. Le DrciiAT, Bern. de La Munnove.

1823. ESMANGART, Eloi Joiianneau.

1841. L. Jacob, Bibliophile.

1857. BuRGAi'D DES Marets, Ratiieuv.

1868. A. DE MONTAIGLON, Luuis Lacûur.

1870. Cil. Marty-Laveaux.

1873. P.-J. (Pierre Jannet).

1881. LOT'IS MOLAND.

Otivm^e» sur la vie et les «eiivres «le Raltelais. — (Nous

n'indiquons pas les nombreuses monographies qui ont ])aru dans des

Mélanges, des Revues et des Journaux.) — Alfred Mayrargues, Rabelais.

1868. — R. Gordon (Le D'). F. Rabelais à la Faculté de médecine de Mont-

pellier, 187G. — J. Fleury, Rabelais et ses œuvres, 1877. — Emile Gebhart,
Rabelais, la Renaissance et la Réforme, 1877. ((Juvrage réimprimé avec de

grands changements en 1895.) — Arthur Heulard, Rabelais chirurgien,
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IS8.'J; — Rabclaifi, ses voyages en Italie, son exil à Metz, 1891. — Paul
Stapfer, Rabelais, sa personne, son ijénie, son œuvre, 1889.

LES CONTEURS

Oiivi*«si-es gréiiéi'awx. — Les conteurs frarirais, Paris, 187+-188;î,

10 vol. — Pietro Toldo, Contributo alla studio délia novella francesc dcl

XV et XVI seeolo, considerata speriaUmmle nelle sue atlinenzc con la littera-

tiiru italiana, Roma, 1895. — Gaston Paris, La nouvelle française aux
XV'' et XVI*^ siècles {Journal des savants, mai et juin 1895. Compte rendu de

l'ouvrage précédent).

E<litioii^ séi>ai>écii$. — (Nous donnons en général : 1° le titre de l'édi-

tion originale, 2° le titre d'une édition récente annotée.) — Nicolas de
Troyes, Le (/rand parnnyon d>'S nouvelles nouvelles, publié diaprés le manus-

crit original, par Emile Mabille, Paris, 18G9.— Marguerite de Navarre.

Histoires des amans fortuncz... Paris, 1558 (Le livre est anonyme; la dédi-

cace est signée : Pierre Boaistuau surnommé Launay). Paris, 1558; —
L'Iu'ptanieron des nouvelles de Marguerite de Valois, Royne de
Navarre, Remis c)i son ordre confus au yararant en sa première inqnessioti...

par Claude Gruget Parisien, Paris, 1559. (La première édition ne renfer-

mait que soixante-sept nouvelles, celle-ci en contient soixante-douze.) —
Vheptameron... Texte des manuscrits, avec notes variantes et glossaire par

Frédéric Dillaye, Notice par A. France, Paris, 1879, 3 vol. — Bona-
venture des Periers, Les nouvelles récréations et joijeux devis... Lyon,

1058. — (Eurres françoises... annotées par Louis Lacour, Paris, 1856. —
Noël du Fail, Discours d'aucuns propos rustiques de Maistre Léon Ladulfi,

Champenois, Lyon, 1547; — Baliverneries ou contes nouveaux d'Eutrapel,

autrement dit Léon Ladulfi, Paris, 15i8; — Les contes et discours d'Eu-

trapel, par le feu Seigneur de la Herissaye. gentil-homme breton, Rennes,

1585; — Les propos rustiques avec d<'s noli's par M. Arthur de la Bor-

derie, Paris, 1878. — Les baliverneries et les contes avec une notice pur

E. Courbet, Paris, 1895, 2 vol. — Tahureau (Jacques), Les dialogues

avec notice par F. Conscience, Paris, 1871. — Cholières, Les neuf mati-

nées. Paris, 1585; — Les Apres disnees, Paris, 1587; — Œuvres, Xotes par

Jouaust, Préface par P. Lacroix. 1879, 2 vol. — Guillaume Bouchet,

Premier livre des serees, Poitiers. i:)81-; — Les serees avec notice et index par

C.-E. Roybet (Charles Royer, Ernest Courbet), Paris, 1873, G vol. —
Beroalde de Verville, Le mogcn de parvenir, œuvre contenant la raison

de ce qui a été, est et sera. Imprimé cette année (1612? 1G20?).— Avec notice,

variantes, glossair: par Charles Royer, Paris, 187G, 2 vol.



CHAPITRE III

MAROT ET LA POÉSIE FRANÇAISE

De 1500 à 1550 K

I. — Les prédécesseurs de Marot.

Les grands Rhétoriqueurs. — Entre le moyen âge, qui

eut tant de peine à mourir, et la Renaissance dont les pleins

effets se faisaient attendre en France, l'histoire de notre poésie

pendant la première moitié du xvi" siècle serait une période

confuse et assez aride à parcourir, s'il ne s'y rencontrait un

poète qui la résume presque à lui seul, et offre déjà plus (ju'une

ébauche de l'esprit national, dans ce qu'il a de grâce aimalde et

légère, de délicatesse et de bon sens. Mais Clément Marot ne

saurait être isolé de ceux qui l'ont précédé, de ses contemporains

et de ses successeurs immédiats : il importe de le replacer au

milieu d'eux, ne fût-ce que pour goûter pleinement tout ce qu'il

y a de personnel dans son exquise et libre allure.

Le xv" siècle avait vu fleurir deux poètes d'un génie différent

et d'un mérite inégal : l'un, attaché au svstème all<''gori(|ue du

Uoman de la Rose, mais sans gaucherie, déjà ]>lein de raffine-

ments et presque de préciosité; l'autre, plus grand et plus

vivant, poussant parfois jusqu'au cvnisme sa hardiesse et sa

verve native, vrai et profond malgré tout, auquel n'ont pas

I . Par M. Bourciez, professeur à la Faculté des lettres de l'Utiiversité de Bordeaux.
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mèine manqué quelques mélancoliques accents. Cependant m
l'un ni l'autre n'eurent une inlluenco décisive, semble-t-il, sur

la littérature de leur temps : Villon était d'une originalité trop

puissante pour avoir des héritiers dignes de lui; de Charles

d'Orléans, on n'imita que ce qu'il avait eu de pire, le symbo-

lisme obscur. Et même ne l'avait-on pas oublié? Si, vers la fin

du xv" siècle, les poètes allaient à l'école, c'était bien plutôt à

celle d'Alain Chartier, « doux en ses faicts et plein de rhétorique ».

Sous l'influence d'Alain Chartier, il s'était formé une école savante

qui fleurit d'abord à la cour de Bourgogne et, un peu plus tard,

dans les Flandres, gouvernées par Mai-guerite d'Autriche. Les

représentants de cette école eurent presque tous la prétention

d'être à la fois orateurs, historiens et poètes : mais leur élo-

quence ne fut qu'une emphase ridiculement boursouflée; leur

poésie rampa au milieu d'allégories morales froidement délavées;

d'historiens, ou même d'historiogra})hes, ils n'eurent que le

nom, et furent des a[t(jlogistes aux gag-es des princes qui les

rémunéraient. Leur groupe est connu sous un nom qu'ils

s'étaient décerné eux-mêmes comme un titre d'honneur, et qui

caractérise bien leur manière : ce sont « les grands Uhétori-

queurs »,

Le premier en date, et l'un des plus illustres, avait été le

chroniqueur Georges Chastelain, qui mourut en 1475, conseiller

et panetier des ducs de Bourgogne. Parmi ses successeurs

directs, les plus en vue furent Meschinot et Jean Molinet, qui

par la fin de leur carrière appartiennent déjà au xvf siècle, car

à quoi bon nommer ici la tourbe des imitateurs secondaires et

des ridicules disciples? Ce n'est point que Meschinot et Molinet

échappent, eux aussi, à ce reproche de j-idicule. Le premier se

fît connaître par un bizarre recueil de poésies intitulé les

Lunettes des Princes, qui eut vingt éditions en moins d'un demi-

siècle, et dut ce succès à tous les tours de force alors en voî?ue,

rimes allitérées, vers rétrogradant à droite ou à gauche : un des

huitains de son livre peut se lire de trente-huit façons difTé-

l'entes, en offrant toujours « rime et sens » ; c'est le chef-d'œuvre

du genre.' Quant à Jean Molinet, il se distingue par son pédan-

tisme solennel et une sorte d'abondance stérile : il [)lie sous le

poids d'une érudition indigeste et de mauvais aloi ; il aborde
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tous les sujets, sacrés ou profanes, moraux ou licencieux, et

les noie tous sous les flots d'une éloquence verbeuse. Ses Orai-

sons, ses Complaintes, son Chapelet des Daines, son Temple de

Mars, son fameux Débat de la chair et du jjoisson sont égale-

ment illisibles. S'il invente, c'est dans le îïenre allégorique, et

son suprême effort est d'aboutir au cliquetis puéril des mots, tel

qu'on le trouve, par exemple, dans cette complainte sur la

mort d'une princesse :

Atropos, trop ton ardure dure,

Quand m'as osté de ma semblance blance

Marguerite par la laidure dure.

Crétin et la poétique de Jean Fabri. — Meschinot vécut

en province; Molinet peut à la rigueur être considéré seulement

comme le type du bel esprit tlamand et des poètes qui fleuris-

saient, vers la fin du xv' siècle, sur les rives de l'Escaut. Avec

Guillaume Crétin, trésorier de la chapelle de Yincennes et

chantre de la Sainte-Chapelle, chargé par François I" de rimer

en douze livres une Chronique de France (qui est restée manus-

crite), c'est bien Paris même et la Cour qui sont infectés de la

contagion. Les rhétoriqueurs ont tout envahi, et régnent partout

en maîtres. Nul ne fut plus admiré, loué, presque vénéré de ses

contemporains, que Crétin; Marot reçoit ses leçons, et le pro-

clame « souverain poète françois »; lorsqu'il meurt en lo2o,

chargé d'ans et d'honneurs, son nom survit, et son œuvre

semble promise aux plus glorieuses destinées.

Cette œuvre se compose de chants royaux, ballades, rondeaux

et dizains, où la pensée est constamment reléguée au dernier

plan, oii l'unicpie souci <lo l'auteur a été de produire un fi'acas

de mots étourdissant et de faire rimer entre eux des membres

de phrase entiers. 11 serait superflu d'en rien citer. Du reste,

pour se faire une idée de l'art des rhétoriqueurs, il suffît de

jeter un cou[t d'o'il sur b^s poétiques du temps (d sur les pré-

ceptes dont elles sont farcies, Molinet, dès 1493, avait composé

la sienne ; un auteur, qui s'est caché sous le pseudonyme Alnfor-

tunatKs, en rédigea une autre en latin, vers 1502 : mais la

plus complète de toutes est celle de Pierre Fabri, ijui })arut à

Rouen en 1521, sous le titre de Grand et vrai/ art de pleine
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Rhétorique. Cette poétique se divise en deux parties, et la j)re-

mière n'a trait qu'à l'éloquence : dans la seconde même, on

trouve bien des détails qui sont plutôt du ressort de la gram-

maire que de celui de la poésie. Quant aux genres décrits par

le menu, ce sont le lai, le virelai, le rondeau, le chapelet, la

palinode, l'épilogue, le refrain branlant, la ballade, le chant

royal, le servantois. Fabri paraît soupçonner la règle de Ve

muet placé à la césure, mais il l'explique mal. Le mètre à la

mode est évidemment le vers de dix syllabes : l'alexandrin, au

contraire, est si bien tombé en désuétude, que deux mots en

passant lui sont à peine consacrés, et qu'il est dédaig-neusement

traité d' « antique manière de rithmer ». L'effort de l'auteur a

porté sur les préce})tes multiples qu'il donne pour entrecroiser les

rimes, et c'est là aussi qu'apparaissent dans toute leur niaiserie

puérile ces jeux de la forme auxcjuels les rhétoi'iqueurs préten-

daient réduire la poésie. Que de façons de rimer, et que de

complications inutiles ! Voici d'abord la rime léonine, la plus

noble de toutes; puis vient la rime équivoquée, excellente, elle

aussi, et qui suppose à la fin du vers des mots de sens différent

mais composés de syllabes identicjues. Quant aux rimes

enchaînées, entrelacées, annexées, elles ont de grands rapports

entre elles : toutes consistent plus ou moins à commencer le

second vers par un mot qui reproduit la fin du premier ou en

rappelle quelque syllabe. Dans le dernier mot d'un vers, on peut

aussi retrouver la syllabe qui termine l'avant-dernier : c'est la

rime couronnée, dont une expression Qovnmç jardinet net donne

le type. Que dire enfin de la rime rétrograde, de ces vers qui

peuvent se lire de gauche à droite ou de droite à g'auche, en

offrant le même sens, comme celui-ci :

A mesure ma dame ruse ma!

Pierre Fabri décrit encore la rime croisée, la fraternisée,

Vemperière, la rime créc/io, etc. On devine qu'au milieu de ces

complications de la forme, de ces procédés enfantins — allité-

rations, ré|)étitions ineptes de svllabes, batteries de mots plus

ou moins sonores, — il n'est nulle part question du fond. Voilà

où l'on en était encore pendant les [»remières années du règne
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de François I" : le moyen âge se survivait au milieu de ces

raffinements du mauvais gfoùt, et la pensée risquait à son tour

de se stériliser, grâce à cette ridicule technique, à tous ces

préceptes que Marot lui-même a parfois trop docilement suivis.

Cependant quelques poètes, tout en acceptant en principe la

discipline des rhétoriqueurs , savaient déjà à roccasion s'en

affranchir. Octavien de Saint-Gelais, le père de Melin, et qui

mourut en 1502 évèque d'Angoulême, mérite d'être mentionné

parmi eux. Sa Chasse ou Départ cVamour n'est, à vrai dire,

qu'un recueil de rondeaux et de ballades dans le goût du temps,

oh il a épuisé toutes les variétés de rythmes connues. Mais le

Séjour cVhonneur est une œuvre qui vaut mieux, et renferme au

moins avec des sentiments vrais quelques descriptions intéres-

santes. Là, sous les allégories de la forme, Octavien de Saint-

Gelais a laissé percer des souvenirs personnels, et les regrets

qu'il exprime sur sa vie, follement dissipée dans les plaisirs, ne

sont ni sans grâce ni sans mélancolie.

Jean Le Maire de Belges. — La petite cour de Malines

— où Marguerite d'Autriche, poète elle-même, se peignait

« bannie de tout desbatement », languissant « près de mort véhé-

mente » — vit aussi éclore un poète qui sut à la fin s'élever

au-dessus des puérilités pédantesques, et dont l'œuvre est tra-

versée par un souffle précurseur. Jean Le Maire était né à

Belges, dans le Hainaut ; il remplit près de Marguerite des

fonctions diverses, séjourna entre temps à Lyon, à Venise, à

Rome, et finit par être attaché à la maison d'Anne de Bretagne.

Après le règne de Louis XII, il tomba (volontairement, semble-

t-ii) dans une oltscurité profonde : la date de sa mort, longtemps

incertaine, a été récemment fixée avant 1523. Marot ne fut

pas sans profiter de ses conseils et de ses exemples. Neveu de

Molinet, successeur en quelque sorte des historiographes de la

maison de Bourgogne, Jean Le Maire semblait destiné à perpé-

tuer la tradition des grands rhétoric[ueurs. En fait, il n'a pas

complètement rompu avec elle : il s'y rattache par le besoin de

sermonner pompeusement, et par les moralités allégoriques dont

il a rempli son œuvre capitale, les Illustrations de Gaule et Sin-

(jularitez de Troie. C'est une œuvre étrange et diffuse que ces

Illustrations, sorte de chronique en prose, oii l'on voit réappa-
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raître toutes les légendes déjà recueillies auxn' siècle par Benoît

de Sainte-More ; où la maison d'Autriche, comme celle de France,

se trouve rattachée à la lignée d'Hector ; où se déroule la suite

de nos rois depuis Francus jusqu'à Charlemagne, en passant par

Pharamond; où Homère lui-même, mais surtout Dictys de Crète

et Darès le Phrygien ont été mis à contrihution; où l'anti-

quité nous apparaît trop souvent travestie sous les couleurs du

xv" siècle. Malgré tant do défauts, tant de fables sérieusement

compilées, le livre est attachant par endroits, et on y trouve le

charme imprévu d'un tour fleuri et d'une prose poétique. Le sen-

timent de la beauté antique n'en est même pas toujours absent.

Le jugement des trois déesses, par exemple, y est retracé avec

art : rien de plus voluptueux que l'apparition de Vénus,

éblouissante dans sa nudité , avec « ses lèvres coralines

et bien jointisses, qui d'elles mesmes sembloient semondre un

baiser ». Le récit des amours de Paris et d'Œnone est une

pastorale toute imprégnée d'un parfum délicat, encadrée dans

les lignes d'un paysage vraiment grec, et qui, par sa grâce en

fleur, fait songer à Daphnis et Chioé. Enfin Le Maire est le pre-

mier qui, à travers la traduction latine de Laurent de Yalla, ait

déjà vaguement senti Homère : le premier il lui a emprunté

quelques épithètes, des expressions et des comparaisons qui se

déroulent en périodes sonores.

L'œuvre poétique de Jean Le Maire n'est pas moins mêlée

que sa chronique romanesque. Elle se ressent, surtout au début,

de l'éducation première et du voisinage des rhétoriqueurs fla-

mands. Dans son Temple dlionneur et de vertu, le poète s'était

proclamé « disciple de Molinet ». Dans la Plainte du Désiré, où

dame Nature et ses « deux damoiselles », Peinture et Rhéto-

rique, viennent verser des pleurs sur le tombeau de Louis de

Luxembourg, il suit encore avec complaisance le système des

abstractions allégoriques; il n'y avait pas renoncé lorsqu'il

écrivit en 1312 ses Couplets de la Valitude et Convalescence, à

propos d'une maladie d'Anne de Bretagne. Cependant, il valait

mieux que les équivoqueurs : il ne sacrifia pas comme eux le

fond à la forme, et songea à mettre un sens dans ses vers. Ses

deux épîtres de VAmant Vert, au milieu d'amples et poétiipies

périodes, offrent des idées ingénieuses et délicates, un sentiment
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parfois })rofon(l do la nature et de ces vag-ues rapports qu'a le

monde avec nos joies et nos douleurs. Il était poète, celui qui

a dépeint un amant sonaeant à la mort, puis aux bergers qui

viendront le soir sur sa tombe :

De pitié, peult estre ploureront

Et sèmeront des branches verdelettes

Sur mon tumbel, et fleurs et violettes.

Quand tout repose et que la lune luit.

Enfin, dans les Contes de Cupido et d'Atropos, on retrouve la

couleur antique des Illustrations. Partout d'ailleurs, Jean Le

Maire a mis à profit les souvenirs de son érudition classique,

comparant volontiers ses héros modernes à Achille, à Scipion, à

Annibal : c'est déjà le procédé de Ronsard. Il devance même la

Pléiade, il l'annonce par des détails de style et par le choix de

ses expressions : on remarque chez lui beaucoup de ces dimi-

nutifs qui furent en honneur plus tard, et quelques-unes des

épithètes composées dont on devait abuser. Ne nous étonnons

donc point que Pasquier ait salué en lui « le premier qui à

bonnes enseignes donna vogue à notre poésie », et qu'il l'ait

loué, peut-être avec une arrière-pensée malicieuse, « pour avoir

grandement enrichy nostre langue d'une infinité de beaux

traicts, tant en prose qu'en poésie, dont les mieux escrivans de

nostre temps se sont sceu quelquefois bien aider ' ».

La poésie morale et les héritiers de Villon. —
Cependant, sur ses contemporains immédiats, Jean Le Maire

de Belges ne semble avoir eu qu'une influence médiocre : Marot

ne lui est redevable que d'une leçon de versification, et sans

doute aussi de l'allure antique qu'il donna à quelques-unes de

ses églogues. Sa réputation fut inférieure à son mérite, et rien

ne nous donne une plus pauvre idée du goût de l'époque. Celui

qui fut à côté de Crétin, et })lus tard à côté de Marot, sinon

au-dessus de lui, considéré comme le grand poète du temps,

c'est Jean Bouchet, cet insipide et plat versificateur, qui pendant

sa longue carrière n'a })as aligné moins de cent mille vers, tout

en ne consacrant à la poésie (comme il s'en vante) qu'une heure

par jour, et en exerçant fort exactement sa charge de procureur.

\. Pasquier. Rpc/œrc/ies de la France, Yll. o.
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Bouchet est digne en tous points des rhétoriqiieurs qui l'ont

précédé, dont il a reçu les leçons et suivi les exemples : il est

comme eux verbeux et lourd, il cultive comme eux les rimes

équivoquées, et ne les surpasse que par sa puissance de travail

et sa malheureuse fécondité. On le voit, dès le début du

xvi" siècle, prendre le nom allégorique de Traverseur des voies

périlleuses
,

puis produire, sans trêve ni merci, des ouvrages

aux titres pompeux et bizarres : Les Renards traversant les voies

des folles fiances du monde; VAmoureux transi; le Temple

de bonne renommée; le Lal/i/rinthe de Fortune; le Chapelet

des Princes, etc. Pur fati-as (jue toutes ces productions, et

on peut en dire autant des Epitres morales et familières, qui

valurent à leur auteur le surnom de « chaste et chrétien scrip-

teur » : car les suffrages les plus illustres ne lui ont pas fait

défaut, et, sans parler de c<dui de Marot, il faut bien rappeler

(fût-ce pour le regretter) (|ue Rabelais lui aussi a vanté les

c( écrits tant doux et melliflues » du procureur de Poitiers. Pour

être resté en province, la renommée de Bouchet n'en fut pas

moins universelle : s'il ne vécut pas à la Coin", ce fut uiii(jue-

ment prudence de sa part, et parce qu'on s'y voit, comme il le

dit, « très bien monté, puis soubdain sans cheval ».

La poésie qu'on goûta le plus vivement vers la tin du règne

de Louis XII était en somme très pédantesque d'allures. Elle

avait aussi, sous ses perpétuelles allégories, des intentions

moralisatrices, et aboutissait volontiers à de vagues et géné-

rales satires sur la société. C'est là ce qu'on trouve, par

exemple, au fond de ce Livre de la diablerie, publié en 1508

par un prêtre de Béthune, Eloy d'Amerval, et dans lequel le

vieux Satan prétend instruire des malices du monde, Lucifer,

jeune diablotin naïf. Dans le Catholicon des Maladvisés, Laurent

Desmoulins raconte que, s'étant endormi un soir sous le porche

désert d'une église, il a vu en songe les morts soulever le cou-

vercle de leurs tombes, envahir la nef, et lui faire un long récit

de leurs misères, de leurs vices, de leurs folies. La liste des

poètes qui ont écrit à cette époque, et se sont traînés dans ces

ornières banales serait fastidieuse à dresser' : leurs conceptions,

1. On IrouYora leurs noms groupés par régions, avec (|ucl(pies détails sur

chacun d'eux, dans les Poètes Fruiiiuis (Recueil Eug. Crépet), l. 1, p. i9"-i)7',).
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quolquofois originales, ne les ont point sauY«''s d'une ennuyeuse

monotonie. Si le poète (lraniati(|ue Pierre Gring-ore ne s'était

acquis par ailleurs des titres plus solides, ses deux }»oènies

allégoriques du C/iasteau (fAmour et du Chasteau de Labour ne

le feraient guère sortir de la foule; il ne mériterait pas cette

sorte d'auréole qui, dans notre siècle, s'est attachée à son nom.

Mais, à côté de cette école moralisatrice, dont Jean de Meun

est toujours l'ancêtre direct, il est juste d'observer que, en déjdt

de la rhétorique, la tradition gauloise de Villon, continuée

d'abord et non sans éclat ])ar Coquillart, ne fut jamais complè-

tement interrompue. Nous la voyons représentée par des poètes

faméliques, comme ce Jean d'Ivry, qui endossait au besoin la

livrée des pédants « pour fuir Plate-Bourse », mais revenait

vite au naturel et à la satire narquoise : si ses Eslrennes des

Fi/les de Paris ne sont que de maigres disticjues d'une honnêteté

trop plate et sans sel, il y a de la gaîté en revanche et une verve

presque licencieuse dans les Secretz et Loix du mariar/e, qu'il

composa en s'intitulant « le Secrétaire des dames ». Jean de

Pontalais est de la même famille : simple bateleur des Halles,

jetant d'ordinaire ses tréteaux au petit }»ont des Allés, près de

la pointe Saint-Eustache, il eut son heure de célébrité, et plus

tard Rabelais, Marot, Des Periers n'ont pas dédaigné «le men-

tionner son nom. Si les Contredicls de Songe-Creux sont bien

son œuvre, on ne peut lui refuser ni la fougue, ni l'audace de

la pensée; il ne lui a même pas manqué une langue nette et

colorée, capable de mettre en relief ses réflexions satiriques et

ses peintures boutlbnnes,

Villon, pendant la première partie du xvi*' siècle, eut aussi

en province des héritiers plus ou moins avoués, et qui ne furent

pas toujours indignes de lui. A vrai dire, il faut en rabattre de

l'admiration que paraît avoir Sainte-Beuve pour la Légende de

maistre Pierre Faifen, lorsqu'il déclare que l'esprit gaulois

« y a fait des miracles » '. Ce Pierre Faifeu était un écolier d'An-

gers, qui avait laissé dans le pays la réputation d'un joyeux

drille^ et d'un bon compagnon : vers 4531, un ecclésiastique

angevin, du nom de Charles de Bourdigné, entreprit de rédiger

1. Saiiile-Bcuvc, Tableau de la poésie française au xvi" siècle, p. 43.
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la chronique scandaleuse de ses hauts faits. Triste héros, en

vérité! Ses farces patibulaires sont loin d'avoir le sel qu'on a

voulu y trouver. Faifeu n'est qu'un escroc vulgaire qui, après

s'être exercé dans son enfance à dérober de « petites choses »,

vole plus tard un cheval, auquel il fait couper la queue et les

oreilles. Il vole, vole sans cesse : une robe à un ai)l)é qui l'a

g-ag-né au jeu; de l'argent dans le coffre de sa tante, à laquelle

il laisse en place un renard vivant. Qu'y a-t-il donc de si diver-

tissant à lui voir gober des mouches devant les seigneurs de la

Cour? Le récit de ses amours avec des chambrières ou quelques

dames trop faciles et qui deviennent vite ses dupes, n'olTre guère

plus d'intérêt. Ne parlons ]>as de ses démêlés vulgaires avec les

sergents du guet. Le trait le plus heureux du livre est peut-être

celui du dernier chapitre, où l'on voit Faifeu finissant par se

marier, entouré d'une femme acariâtre et d'une belle-mère,

mourant de « mérencolye ». Tel est le fond de ce livre assez

pauvre, qui ne rappelle guère Villon et n'annonce point davan-

tage Panurge : quant à la versification, elle est d'une platitude

rare et partout au-dessous du médiocre.

Le bourguignon Roger de GoUerye était tout autrement poète

que Charles de Bourdigné. C'est à Auxerre que s'écoula la plus

grande partie de sa vie : il y fut secrétaire de |)lusieurs évêques,

puis, à un âge avancé, accablé de misère, il semble être entré

dans les ordres. Mais au temps de sa jeunesse, plus tard même,

il eut un esprit jovial et fut le type du poète sans soucis, com-

pagnon-né de tous ceux qui voulaient rire et boire, hantant

les suppôts de l'abbé des Fous d'Auxerre, et menant au milieu

des chansons et des mascarades le grand train d(^ la bohème

provinciale d'alors. On trouve aussi dans sa vie un épisode

d'amour, et même assez relevé, semble-t-il : il nous a trahi le

nom de Gilleberte de Beaurepaire, cette « fleur d'amour redo-

lente », dans son épîtrc douzième, dont le commencement forme

un acrostiche. C'est à cette époque que Collerye, abandonnant

le style gras pour un langage plus à la mode, inclinait visible-

ment vers les fadeurs de la rhéloriipie et parlait de « se plonger

au lac des pleurs ». Un peu plus tard, il alla chercher fortune

à Paris, et n'y éprouva que des déceptions : il ne put point

pénétrer cà la Cour, comme il l'avait es] éré, et, réduit à la
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société des basochiens, ne rencontra dans la capitale que des

amours d'occasion. Alors, il reprend le chemin d'xVuxerre; dans

son âiie mûr, il revient au vin, il s'incarne dans ce tvpe de

Bon l'emps, mari de la Mère Folle, personnage traditionnel

chez les vigrnerons de la Bourgogne :

Or qui m"aymera si me suyve!

Je suis Bon Temps, vous le voyez.

Il s'y est si bien incarné, qu'il lui a donné son prénom de Roger,

et jouit encore ainsi d'une gloire anonyme. C'est par des mots

gras et cyniques que se distingue d'ordinaire la poésie de

Collerye; elle est d'une gaîté goguenarde, celle qui éclate, par

exemple, dans le Dialogue des Ai/usez, ou dans le Sermon pour

vue Xoce. Cependant, à côté des gravelures et des gaillardises,

il y a trace aussi dans ses rondeaux d'une sorte de philosophie

amère : car il eut ses heures de tristesse et de mélancolie, ce

joyeux, qui, sur la fin, regrettait d'avoir « peu mangé, encore

moins humé », et déclarait un jour si énergiquement que

« Povreté l'a couvé ». Son grand ennemi, celui contre lequel

il eut toujours à lut 1er, c'est Faulle-d'Argent, terrible person-

nage, qui rend l'homme « triste et pensif, tremblant comme la

fueille ». Faulte-d'Araent a été l'adversaire de bien d'autres

poètes du temps, qui n'ont eu ni la sincérité d'accent, ni la

verve originale de Roger de Collerye.

On trouverait encore quelques-unes de ces qualités chez

Germain Colin Bûcher, poète angevin, qui sut s'abstenir de

l'allégorie, (juoique ami de Jean Bouchet et des rhétoriqueurs,

et se place avec trop de modestie au-dessous d'eux, lorsqu'il dit :

Plume n'ay pas essorante si haull.

Franc Colin suys, non sacre ne gerrault.

Bien lui en piit, car il dut à cette ai)sence de pédantisme le

ton mordant de ses épigrammes et la A'ive allure de quelques

pièces bachiques. Mais il faut reconnaître aussi la monotonie

et les subtilités assez gauches de ses poésies amoureuses.

Quoique Colin Bûcher ait eu son moment de notoriété et qu'il

ait même été invoqué comme arbitre lors de la fameuse querelle

entre Sagon et Marot, on ne doit point en faire le disciple de
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ce dernier, et encore moins le poser comme son émule '. Les

réhabilitations littéraires n'ont été que trop à la mode <le notre

temps, et le xvf siècle s'y est prêté plus que toute autre période :

elles n'ont point cependant toujours tourné au ])rofît de ceux

qui en ont été l'objet. Lorsqu'il s'agit de poésie surtout, il

importe de strictement maintenir les limites cpii séparent du

génie la facilité plus ou moins heureuse, le talent souvent un

peu banal des versificateurs. Si quelques poètes après Yillon

se sont, en dépit des rhétoriqueurs, efforcés de maintenir la

tradition gauloise, l'auteur du Grand Testament n'eut cepcMidant

qu'un héritier direct et de sa race : Clément Marot.

//. — Clément Marot.

Jean Marot. — Parmi h-s poètes (pu» la reine Anne de Bre-

tagne avait groupés aut(»ur d'elle, il en est un cpii ne serait

aujourd'hui ni plus ni moins connu (pu» beaucoup de ses con-

temporains, si son fils par la suite ne s'était chargé d'illustrer

le nom. Il s'appelait Jean des Mares, dit ^ïarot. Originaire des

environs de Gaen, ce normand avait été s'étaldir dans le Quercy :

son nom se trouve mentionné dès 1471 sur les rôles consulaires

de la ville de Gahors. Jean Marot se maria deux fois, et c'est de

sa seconde femme, choisie sans doute dans la bourgeoisie du

Quercy, qu'il eut en 1495 ou 1490 un lils nommé Clément. Il

quitta ensuite Cahors, mena (juelque temjts une vie de poète

errant, rimant aux foires de Lyon ou d'Anvers, à celles du

Lendit : il }»iit enfin se faire recommander à Amie de Bretagne,

et lui fut attaché vers 1.507 en qualité de « facteur et escrivain ».

A partir de ce moment jus(nrà sa mort (152G), Jean Marot ne

quitta plus guère la Cour : sa protectrice disparue, il se tourna

du coté du duc d'Angoulême, qui devait bientôt monter sur le

trône, et sut l'intéresser à son dénûment dans une ballade où il

se dépeignait « mince de bien et povri* de santé ».

En 1507, Anne de Bretagne avait doimé ordre à son poète

1. C'est ce qu'a f.iil M. .loseph Dcnais en pnltliaiil iioiir la première fois les

Poésies de Gennain Colin Duc/icr (Paris, Teclieiier, is'jil).



96 MAROT ET LA POESIE FRANÇAISE

iraccompag-ner Louis XII dans l'expédition dirigée contre

Gênes; deux ans après, il suivit encore le roi pendant la fameuse

campagne contre Venise. De cette double expédition au delà

des monts, Jean Marot rapporta les Deux heureux Voi/cu/es de

G('nes et Venise, (jui forment la portion la plus considéraMe de

son bap:age poétique. On y a loué parfois l'exactitude Iiist(»-

ricpie, l'ordre et l'invention, des descriptions justes : de tels

éloges ne vont pas sans exagération, et ces poèmes assez plate-

ment versifiés ne supportent guère la lecture. Le Voijafje de

Gènes est m récit de quarante pages, émaillé de rondeaux et de

morceaux d'apparat d'un g^oût douteux : tel le grand discours

que Gênes au début tient à ses enfants, leur rappelant son titre

de « Royne de la mer » et se vantant de pouvoir armer c(Mit

vaisseaux. Dans le Voijaf/e de Venise, jjeaucou]» plus btng (juc

le précédent, le poète a commencé par versitîer l'histoire de la

ville en remontant jusqu'à Attila; puis il raconte, avec une» pro-

lixité monotone, la campagnie, la bataille d'Agnadel, l'entrée

de Louis XII dans Brescia, et ne nous fait g-râce ni des arcs de

triomjdu% ni des draps d'or, ni des pierreries qui étincellent sui-

tes costumes des seig-neurs. Les poésies morales de Jean Marot

ne sont pas supérieures à ses récits historiques. Dans le Doc-

trinal des Princesses et nobles Dames, il a réuni vingt-quatre

rondeaux assez ternes, prêchant aux femmes Vhonnéteté, le Iieaii

maintien, la chasteté, les eng-agreant à « aimer un Dieu (>t un

homme seulement ». Mais ce qu'il recommande par-dessus tout

à ces iirandes dames, c'est hi li//éra!ité, c'est « de fuyr Avarice »,

et le poète quémandeur laisse bien ingénument percer b^ bout de

l'oreille, bu-squ'il s'écrie :

quel horreur! c'est de chiche Avarice.

Royne ou Princesse, hélas, fuyez ce vice !

Sous Fi-aiicois V', l'ancien jtoète d'Anne de Bretag-ne changea

un peu de ton; pour plaire sans doute à la nouvelle Cour, il

essaya de rajeunir sa manière. De là la gaillardise assez naïve

de YEpitre des dames de Paris, certaines comparaisons risquées

ou complaisamment indécentes : la jiièce n'en reste pas moins

médiocre. Ce qu'on est avant tout, semldc-t-il, tenté de chercher

dans l'œuvre de Jean Marot, c'est la trace' de qualités qu'il ait
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pu léguer à Clément, tout en lui enseignant le mécanisme de la

versification; ce qu'on aimerait à trouver chez le père, c'est la

promesse, pour ainsi dire, de l'esprit que devait avoir le fils.

On s'aperçoit vite qu'il n'y faut pas trop compter. Cependant, à

tout prendre, c'est dans les Cinquante rondeaux écrits sur des

sujets divers qu'on peut espérer faire quelque découverte de ce

genre. Il y a déjà, avec la pointe d'émotion, une certaine grâce

aimable et légère dans le neuvième de ces rondeaux, celui qui

débute par le joli vers :

Entre voz mains m'ont attiré voz yeulx...

et se termine ainsi :

Car d'autre aymer onc ne fuz curieux,

Ny ne seray, encor' que mourir deusse

Entre voz mains.

Dans son troisième rondeau, le poète avait au contraire esquissé

une théorie de l'inconstance assez spirituelle, et donné une leste

leçon, que maître Clément devait suivre plus d'une fois, soit en

rimant, soit dans la pratique de la vie :

Phjs tost que tard ung amant s'il est saige,

Doit à sa dame en petit de langaige

Dire son cas, et puys s'il apparçoit

Qu'il perde temps, et qu'Amour le déçoit,

Quitte tout là, cherche ailleurs avantaige.

Les débuts de Marot. — De tels vers annoncent bien un

peu la manière de rimer de Marot; ils suffisent peut-être à

prouver que la poésie fut chez lui un don héréditaire '. Ce qu'il

y a de sur, c'est que son père lui apprit au moins le métier, la

technique de l'art, lui donna do bonne heure quelques leçons,

auxquelles se joignit ensuite rintluence de Crétin et celle de

Jean Le Maire, les grands poètes de l'époque. Marot a toujours

conservé un tendre souvenir de ces leçons paternelles, et plus

tard c'est pres(j[ue avec des larmes dans les yeux qu'il en parlera :

Le bon vieillard après moy travailloit.

Et à la lampe assez tard me veilloit...

Bien est il vray que ce luy estoit peine,

Mais de plaisir elle estoit si fort pleine -...

1. On sait que plus tard Michel Marot, lils de Clément, écrivit lui aussi quelques

poésies.

2. Marot, Eglogiie au Roi, t. I, [i. U (édit. P. Jaunel).

Histoire de la langue. Hl. 7
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En revanche, il n"a gardé qu'un médiocre souvenir de ses autres

maîtres, les régetits du temps Jadis, qu'il appelle irrévérencieu-

sement de « grands bêtes », et cju'il accuse d'avoir « perdu sa

jeunesse ». Ce fut en partie de sa faute, à vrai dire : par insou-

ciance et paresse naturelle, il ne mordit guère au latin, encore

moins au grec; de son enfance, (jui s'était écoulée à vaga-

bonder librement dans les campagnes du Quercy, le jeune Clé-

ment avait conservé les g^oùts de « l'arondelle qui vole ». Au
reste, nous ne savons pas exactement quels furent ces maîtres,

dont il fait la satire. Lorsque son père, devenu poète en titre

de la reine Anne, l'amena à Paris avec lui, il le fit entrer sans

doute dans quelque école de l'Université : l'enfant se contenta

d'oublier son patois du Quercy, et d'apprendre la langue fran-

çaise, en lisant surtout le roman de la Rose. On voit déjà com-

bien il avait profité de ses lectures dans le petit poème du

Temple de Cupido, qu'il ofîrit en 1515 à François P'". Marot

avait alors vingt ans. Son père avait d'abord songé à faire de

lui un clerc de la Basoche : l'étude des lois n'était g"uère son

fait; il se dégoûta promptement de la chicane, et ne fut assidu

qu'aux mascarades et aux joyeuses folies des Enfants sans

Souci. Quittant ensuite le Palais pour la carrière des armes, il

devint page chez un des puissants seigneurs du temps, Nicolas

de Neuville. Mais il avait des visées plus hautes, et, le premier

feu de sa « jeunesse folle » une fois apaisé, guidé et soutenu

par l'exemple paternel, il songea à entrer lui aussi dans ce qu'il

appelle « le droict chemin du service des princes » : c'était sa

vocation, il était né poète de cour. Grâce à une recommandation

directe du roi, présenté par un gentilhomme du nom de Pothon,

et tenant à la main son Epistre du Despourveu, il entra en 1518

au service de Marguerite de Valois, et fut attaché comme secré-

taire à cette princesse.

C'est de cette époque (juc date le vrai Marot; c'est à partir de

là qu'il prit conscience de lui-même, de ses aspirations et de

son talent. Dans les années qui suivirent, il écrivit ses meil-

leures pièces : presque toutes celles cju'on lit encore, et qui lui

ont assuré l'immortalité, furent composées entre 1520 et 1530,

— moment vraiment privilégié de sa vie, car il n'était pas doué

de cette raison supérieure, (|ui fait que l'homme arrive à pro-
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(luire ses chefs-d'œuvre seulemeat dans làge niùr. Ses poésies

(railleurs, quoique d'une valeur inégale, furent toujours liées

d'une façon très intime à sa vie, dont elles reflètent les circon-

stances diverses : nées de l'à-propos, on sent qu'elles sont un

écho des sentiments plus ou moins fugitifs de l'auteur, j)arfois

un aveu naïf de ses pressants hesoins. Il est donc difficile de

séparer l'œuvre de Marot de sa vie elle-même : lune et l'autre

s'éclairent mutuellement, et le poète — surtout dans ses épî-

tres, mais ailleurs aussi — a trop souvent parlé de lui, pour

qu'on ait besoin de puiser à d'autres sources, lorsqu'on veut

tracer sa biographie.

Vie de Marot. — Pendant qu'il était au service de Margue-

rite de Navarre, Marot ne renonça pas complètement à ce métier

des armes qu'il avait appris étant page. On le voit apparaître en

1521 au camp d'Attigny, dont il nous a laissé une description;

quatre ans après, il était sur le champ de bataille de Pavie, y
jouant un r(Me actif, car il fut blessé au bras « tout oultre rude-

ment », fait prisonnier avec le roi, mais bient(jt relâché par les

Impériaux embarrassés de leur butin. C'est alors que commen-

cèrent pour lui les mauvais jours, la longue série de traverses,

au milieu desquelles devait s'altérer vers la fin la délicatesse

aimable de son esprit. Mais les atteintes du malheur furent

assez légères au début, et ne firent pendant longtemps qu'ex-

citer sa verve et l'alimenter. De retour à Paris, il eut à cons-

tater d'abord l'indiiîérence et la froideur de la maîtresse qu'il

avait laissée en partant pour l'Italie. Quelle était cette femme,

dont le poète a toujours tu le vrai nom avec discrétion, laissant

le champ libre aux hy})othèses de ses bi(jgraphes à venir? On a

longtemps supposé, et non sans vraisemblance, qu'elle n'était

autre que la fameuse Diane de Poitiers. Grande dame à coup

sur, fantasque et perfide, car elle ne se contenta pas de repousser

les protestations d'amour de Marot : elle paraît n'avoir pas été

étrangère à l'accusation d'hérésie qui fut lancée contre lui en

4326. La régente Louise de Savoie s'était décidée à sévir contre

les idées nouvelles, cause des maux de la France, au dire des

théologiens; elle venait d'instituer des inquisiteurs de la foi :

sur les indications de l'un d'eux, le docteur Boucha rt, le ]»oète

fut arrêté et enfermé au Chàtelet. C'est à cet em])ris(»iinement
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que nous devons l'ingénieuse épître à Jamet ', la jolie fable le

Lion et le Rat, d'une naïveté si dramatique que La Fontaine

devait renoncer à la développer à son tour. Grâce à l'interven-

tion de l'évêque de Chartres qui le réclama et parvint à le sous-

traire au bras séculier, Marot, transféré dans une prison plus

douce, eut tout le loisir d'y exercer sa verve satirique et d'v

décrire en vers vengfeurs le lieu « plus mal sentant que soufre >>.

D'ailleurs François P', dès son retour en France, signa un

ordre d'élargissement définitif. L'année suivante, Marot fit une

seconde fois connaissance aA^ec le Ghâtelet : il s'était trouvé

mêlé, on ne sait comment, à une bagarre nocturne, et, sans

doute en compagnie de ses anciens amis les basochiens, avait

rossé le guet pour délivrer un prisonnier. Sa captivité ne dura

que quinze jours. Il sut encore cette fois désarmer la colère

rovale par cette épîti'e écrite de verve*, oîi il dépeint les « trois

grands pendarts » qui sont venus l'arrêter « à l'estourdie » en

plein Louvre, et raconte l'histoire du procureur qu'il a essayé

de corrompre par ses présents :

11 a bien prias de inoy utie beccasse,

Une perdrix, et un levraut aussi :

Et toutesfoys je suis encor icy.

François I" ordonna de rendre la liberté à « son cher et bien

amé valet de chambre ». Dejtuis la mort de son père, Marot

faisait en elTet partie de la maison du roi ; mais ce ne fut pas

sans peine qu'il put se faire inscrire (b'finitivement sur les rôles,

et toucher ses modestes gages de 250 livres : il y fallut une

épître, du genre ému, oi^i était mis en scène « le bon vieillard

mourant », adressant à son fils ses recommandations suprêmes.

Il y eut alors quelques années d'accalmie dans la vie du poète :

il est de la Goui-, il prend part à ses fêtes et à ses déplacements;

on le trouve successivement à Gambrai, à Bordeaux, et aussi à

Lyon, oii il se lie d'amitié avec les principaux membres de la

société littéraire de VAnf/élique. G'est l'épocjue où, sous le titre

(VAdolescence Clémentine, il publie un premier recueil encore

bien incompb't (b' ses [)oésies de jeunesse ".

l. M.arol, Kpîlre xi, t. I. p. loi.

2. Épifn- x.vvii. t. 1, p. l'Jl).

3. Une édition de VAdolescence Clémenline sond)le avoii" paru dès 1529. La plus
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La peste de 1531 fut pour lui le signal de traverses nouvelles :

a[»rès avoir déploré dans luie églogue mythologique la mort de

Louise de Savoie, Marot se vit à son tour atteint du mal. Il se

tira d'affaire : mais le « valet de Gascogne » avait profité de la

maladie de son maître pour lui dérober les cent écus d'or reçus

à l'occasion du mariage de François I" avec Eléonore d'Au-

triche. C'est vers ce temps aussi que le poète semble s'être

marié, avoir épousé cette « bcj'gerette Marion », dont il nous a

si peu parlé. D'ailleurs, il n'eut guère de répit. Comptant trop

sur l'appui du roi, il lâcha un peu la bride à sa verve railleuse :

ses ennemis étaient à l'affût, ini[dacables et patients. La terrible

accusation d'hérésie n'avait [)as cessé de planer sur sa tète : en

1532, il fut convaincu d'avoir mangé « du lard en carême », il

faillit être emprisonné, et dut invoquer sa qualité de conva-

lescent.

Marot ne se sentit })lus en sûreté à Paris : l'année sui-

vante, il accompagna en Béarn le roi et la reine de Navarre. Il

allait revenir cejtendant, malgré les bûchers qui commençaient

à s'allumer, lorsqu'il a[)prit qu'on avait fait une perquisition à

son domicile : alors il rebrousse chemin, et de Blois revient à

Bordeaux, où il n'échappe aux gens du roi qu'à l'aide d'un

déguisement, et en se faisant passer pour « courrier d'Etat ».

Le Béarn n'était même plus un refug-e suffisant : il re})rit sa

course errante, traversant le midi, remontant jusqu'à Lyon, et

on le voit enfin passer les Alpes, s'enfuir jusqu'à Ferrare où

rég-nait Renée de France, fille de Louis XII, mariée au duc Her-

cule d'Esté. Il devait séjourner plus d'un an dans cette ennuyeuse

petite cour, toute peuplée de théologiens et de poètes latins, où

il n'eut que la consolation de retrouver son ami Lyon Jamet.

Dès 1535 l'air manquait à Marot, il étouffait dans cette atmo-

sphère pédantesque : après avoir composé ses deux blasons du

Beau pt du laid tetiii ', il se rendit à Venise. Mais c'est vers la

France que ses yeux étaient t(jurnés, il adressait des é|)îtres

suppliantes au roi et au dauphin. Il ne put revenir qu'après

avoir solennellement abjuré à Lyon et reçu, en présence du

ancienne (jifon ait est celle qui parut chez Pierre Rofet, avec un achevé

d'imprimer du 12 août 1532 : c'est un polit in-8, lettres rondes.

1. Voir Épujramines lxxviii et lxxix, t. 111, p. 33.
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cardinal de Tournon, les coups de baguette qui accompag-naient

cette humiliante cérémonie.

La querelle avec Sagon; nouvelles persécutions. —
Le poète, du reste, ne jouit que d'une tranquillité relative. Il

était à peine de retour à Paris, lorsqu'éclata cette querelle avec

Sagon qui, sous des allures de guerre littéraire, semble avoir

été au moins attisée par la haine et la rancune des « Sorboni-

queurs ». Ce Sagon, pédant ambitieux et vulgaire, avait eu déjà

luaille à partir avec Marot, après s'être prétendu son ami et son

disciple : des paroles vives avaient été échangées entre eux, et

les dagues tirées du fourreau. Pendant l'exil de Marot, Sagon

n'avait pas craint de publier contre lui son Coup cVcssai, dia-

trii)e extravagante et en tout cas peu généreuse; au Dieu yard

que le poète adressa à la Cour en revenant, Sagon répondit par

un autre Dieu gard de- sa façon, rempli d'allusions blessantes et

de mots désagréables. Alors la querelle s'envenima, dégénéra

en guerre ouverte, menée sans retenue de part et d'autre ; on

s'accabla de mots grossiers et d'épithètes malsonnantes. Marot,

il faut bien le dire, ne resta }>as en arrière : il travestit en

Sdfjovin le ikuu de son adversaire, et feignant de ne pas daigner

pn'udr»' lui-même la parole, il mit ses réponses dans la bouche

de son valet Fripe!ippes ', et le chargea d' « escorcher cet asne

mort », de fustiger d'importance les « jeunes veaux », qui lui

servaient d'acolytes. Tout cela n'est point d'une urbanité exquise,

mais n'avait rien qui choquât les contemporains. Dans cette

guerre, Sagon avait pour lieutenant un certain La Hueterie,

qui s'intitulait lui-même « le poëte champestre », et avait

cherché à supplanter Marot dans sa charge de valet (b' chambre;

d'autres alliés non moins obscurs, Mathieu de Boutigny, Yau-

celles, Jean le Blond. Marot, quoi qu'on ait dit, fut au contraire

soutenu par tous les poètes de quelque renom, qui se procla-

maient ses disciples. Des Periers, Brodeau, Melin de Saint-

Gelais, Charles Fontaine, Scève, Iléroët. On échangea pendant

quelques mois beaucoup d'épigrammes, de rondeaux, de triolets

plus ou moins satiriques : mais, si l'on excepte les pièces vigou-

reuses malgré tout, où Marot s'est défendu lui-même, tous ces

I. Éinlrc Li. l. 1. p- 240.
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opuscules n'ont plus qu'une valeur documentaire, leur mérite

littéraire n'a rien qui puisse les sauver de l'oubli '. La querelle

risquait de s'éterniser : elle fut terminée vers la fin de 1337,

grâce à l'intervention de la célèbre confrérie des Couards de

Rouen. Sairon l'avait imprudemment appelée à son secours :

dans une pièce allégorique, oij Honneur joue un g-rand rôle, la

compag'nie rendit son arrêt, donna en somme gain de cause à

Marot, et le pria d'accorder « paix et pardon » à son adversaire.

Ainsi, le poète sortait victorieux de cette lutte, oii son talent

même avait été mis en cause. La faveur du roi, qui ne se démen-

tait pas, et se traduisait au besoin par des effets -, semblait l'as-

surer désormais contre les retours de la fortune. Il n'en fut

rien. Marot, de nouveau, donna prise aux soupçons d'hérésie et

aux fureurs de la Sorbonne par sa traduction des Psaumes,

entreprise sur les conseils et avec l'aide de l'hébraïsant Valable.

Cette traduction est une œuvre de longue haleine, dont on pour-

rait encore extraire quelques beaux vers : cependant, elle est

froide et pénible dans son ensemble; restant trop au-dessous du

modèle, elle n'ajoute rien à la gloire de son auteur, du moins

aux yeux de la postérité, car les contemporains l'accueillirent

avec enthousiasme. Lorsque les premiers psaumes parurent, la

vogue en fut immense à la Cour : les dames et les princes se

mirent à les apprendre par cœur, à les chanter sur des airs

profanes; on les fredonnait le soir au Pré-aux-Glercs. Marot,

avec l'agrément du roi, les offrit à Charles-Quint qui traversait

Paris, et cet hommag-e lui valut 200 doublons d'or. Mais la Sor-

bonne ne tarda pas à protester : elle s'émut de voir ainsi vulga-

riser les textes sacrés, et découvrit des hérésies dans la traduc-

tion. François 1" résista aux premières remontrances qui lui

furent adressées, et le poète, comptant trop sur cette protection,

crut pouvoir continuer son œuvre. Les théologiens ne lâchaient

pas prise; ils réitérèrent leurs plaintes, et le roi eut enfin la

faiblesse de céder : la vente des Psaumes fut interdite, Marot

fut privé de son emploi à la Cour, et sentit encore une fois sa

1. La plupart ont été réunis et ])ubliés dès 1537 dans un in-16 de 144 feuillets

non chilTrés, intitulé : Plusieurs traictez, par aucuns nouveaulx poètes, du diffé-

rend lie Marot, Saqon et la Ilueterie.

2. En juillet 1539, le roi lit présent à Marul d'une maison sise au faubourg

Sainl-Germain-dos-I*rés.
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liberté menacée. Il reprit alors le chemin de l'exil, et, Aers la

fin de 1543, se retira à Genève : les démêlés qu'il y eut avec les

protestants rigoristes, une accusation plus ou moins fondée

d'adultère, le forcèrent bientôt à quitter la sombre cité de Calvin.

Il erra encore quelques mois en Savoie, en Piémont
;

puis,

après avoir visité le champ de bataille de Cérisolles glorieu-

sement illustré par nos soldats, après avoir célébré dans une de

ses dernières pièces cette victoire, il mourut à Turin dans l'au-

tomne de 1544. Son fidèle ami Lyon Jamet le fit inhumer

dans l'église Saint-Jean, et sur son tombeau on grava pour épi-

taphe un dizain, qui se terminait par la devise connue du poète :

La mort ny mord.

Telle fut la vie de Marot. Lorsqu'on songe qu'il fut deux fois

enfermé au Châtelet, qu'il dut traîner par toute la France sa

course vagabonde, s'enfuir à deux reprises sur la terre étran-

gère, oii il finit par mourir; lorsqu'on songe à son abjuration

publique, aux visites domiciliaires opérées chez lui, aux persé-

cutions et aux vexations dont il fut l'objet, on ne peut s'empè-

clier de reconnaître que lui aussi, comme son grand contem-

porain Rabelais, il a mené « une vie inquiète, errante, fugitive,

celle du pauvre lièvre entre deux sillons * ». Entre temps, il

faisait un rêve, précisément dédié à Ral»elais, celui d'une exis-

tence large et pleine de loisir, s'écoulant dans les chambres et

les galeries d'une sorte d'abbaye de Thélème, avec « dames et

bains » pour passe-temps ^. Rêve de poète, et formant un singu-

lier contraste avec les orages qu'il eut à traverser! Il sut du

moins jusqu'à la fin conserver assez de liberté d'esprit ])our

rimer, et c'est avec justice qu'en 1543 encore il se rendait à lui-

même ce témoignage :"-&'

On m'a toUu tout ce qui se peut prendre :

Ce néantmoins, par mont et par campagne

Le mien esprit me suit et m'accompagne.

Malgré fascheux j'en jouy et en use.

Abandonné jamais ne m'a la Muse;

Aucun n'a sceu avoir puissance là ^.

1. Miclielet, Hist. de France, Renaissance, liv. H, cliap. xix.

2. Epigramme ccxxvi, t. III, p. 92.

3. Épitre i.vi, t. I, p. 261.
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Caractère de Marot. — C'est probablement à sa légèreté

native, à un fond d'insouciance et de belle bunieur que maître

Clément dut cette lil>erté d'esjtrit. Il eut ses beures de découra-

gement, surtout pendant l'exil, mais il se reprit toujours assez

vite. Les sentiments profonds et durables n'étaient point son

fait, quoiqu'il fût à l'occasion capable de les éprouver. C'est

ainsi qu'à côté des amitiés littéraires il en eut aussi quelques-

unes de plus intimes, et dont il était digne : tel semble avoir été

son commerce avec Lyon Jamet, et on aime encore à voir le

poète prendre la parole en faveur de son ami Papillon, le

recommander à la générosité royale, dont il avait tant besoin

pour lui-même. Cet incorrigible étourdi ne manquait point de

cœur. On doit avouer cependant qu'il fut, d'après toutes les

apparences, un père et un mari assez médiocre. Lorsqu'on a

fait sa part à la discrétion qui est de mise en ces matières, on

trouve que, malgré tout, Marot a parlé un peu sècbement de

Marion « son Immble bergerette » : il éprouve bien le vif désir

de « reveoir ses petits Marotcaulx », mais c'est au moment oi^i

il commence à s'ennuyer fort en Italie. Sa vocation véritable

était la galanterie, l'amour de tète, oii le cœur n'entre enjeu

que par un dernier raffinement. Il fut cependant épris sincère-

ment, une fois au moins; c'est de cette maîtresse à laquelle il

s'adresse dans ses premières élégies avec une tendresse d'expres-

sion où l'on ne se trompe guère, et dont il a dit plus gaîment

dans un rondeau :

II n'en est gucres de plus belle

Dedans Paris.

Je ne la vous nommeray mie,

Sinon que c'est ma grand'amye '.

Au retour de Pavie, le poète ne retrouva plus qu'un amour

fait de calcul et de réticences prudentes, qui tantôt semblait se

donner, tantôt hésitait, et finit par se refuser tout à fait. Il en

conçut un dépit, et cette amère leçon explique sans doute en

partie le laisser-aller des années qui suivirent, les fantaisies qui

se multiplièrent sans autre idéal que la satisfaction d'un désir

]. Rondeau xxxix, t. II, p. Ii9.
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passager ; enfin le libei'tinag'e presque sénile où Marot se laissa

glisser — libertinage de tète plus encore que de cœur, a-t-on dit,

— réel cependant, et dont on trouve des traces peu équivoques

jusque dans les vers écrits aux derniers jours de l'exil.

Gomment un homme d'un tel caractère, insouciant et lég-er,

avec ce goût inné du plaisir, presque épicurien, s'est-il eng-agé,

et assez avant, dans les voies austères de la Réforme? Il y a là

un problème psychologique qui ne laisse pas d'être piquant.

Rien de plus dissemblable au fond que cet aimable génie du

poète et le grand courant d'idées chrétiennes qui circulait dans

la société de son temps. Marot, au début, n'a dû comprendre

ni la gravité de la révolution qui se préparait, ni la portée de

son adhésion. Il a sans doute incliné vers ces nouveautés

parce qu'elles étaient de mode parmi les dames, surtout à

la cour de Marguerite, et qu'il y avait aussi en lui un peu

d'esprit frondeur. La persécution a fait le reste : la prison

et l'exil ont donné corps à ses opinions encore flottantes, et à

force d'entendre répéter qu'il était calviniste, il a lîni par le

croire et }»ar confesser sa foi. Il l'a fait non sans véhémence,

quelquefois avec des accents éloquents. Cependant les pièces

directement écrites sous cette inspiration ne forment point la

meilleure partie de son œuvre, et ne sauraient servir à la carac-

tériser que dans une faible mesure.

L'œuvre de Marot : pièces allégoriques et influence

de l'antiquité. — Ce qui frappe tout d'al>ord dans cette

œuvre, c'est moins encore sa variété que les contradictions

qu'elle renferme. C'est l'œuvre d'un poète qui a vécu à une

époque de transition et s'est, j)Our ainsi dire, trouvé aux confins

de deux mondes, entre l'esprit du moyen âge qui meurt, et un

esprit nouveau qui ne prendra conscience de lui-même qu'après

un retour inconsidéré aux idées et aux sentiments de l'antiquité.

Marot est entre ces deux courants qui se croisent, et se confon-

dent parfois dans le cerveau des hommes de sa génération. Par

ses premières œuvres, il appartient au système de la vieille

poésie française, lyrique et didactique, issue presque tout entière

du Roman de la Rose, et qui se faisait remarquer par la séche-

resse <le la forme, la prolixité décourageante du détail, l'abus

des abstractions et des allégories.
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Lorsque Marot commença à écrire, les rhétoriqueurs venaient

(le donner à cette poésie sa dernière forme, et le jeune homme
parut tout d'abord leur disciple : en 1520, il dédiait l'épig-ramme

placée en tête de son recueil « A monsieur Crétin, souverain

poète françoys », et avait bien soin de la composer en rimes

équivoquées; en 1525, il saluait d'une façon émue le tombeau

de Crétin, et qualifiait hardiment son œuvre de « chose éter-

nelle ». Tout en subissant ces influences, Marot d'ailleurs avait

été puiser à la source même : le poème de Guillaume de Lorris

et de Jean de Meun fut son bréviaire; plus tard, il éprouva le

besoin d'en donner une édition et d'en rajeunir le style. Il s'en

est visiblement inspiré dans son Temple de Cvpido ', petit poème

allégorique, peuplé d'abstractions traditionnelles, et o\x l'on voit

un pèlerin amoureux reçu par Bel-Accueil, tandis que Faux-

Danger se cache plus loin. Singulier temple ! Le bénitier est un lac

plein d'herbes et de fleurs, gonflé de toutes les larmes qu'ont ver-

sées les vrais amants; les saints qu'on invoque s'appellent Beau-

Parler, Bien-Aimer, Bien-Servir, et tout au fond le dieu appa-

raît, couronné d'un « chapelet » de roses que Yénus elle-même

a cueillies. Le reste est à l'avenant : Ovide, Alain Chartier,

Pétrarque et Guillaume île Lorris sont les missels et les psau-

tiers du lieu, et ce (ju'on y chante au lutrin, ce sont des ron-

deaux, des ballades et des virelais. On reconnaît là cette adapta-

tion du rite à des idées erotiques, que Saint-Gelais devait pousser

si loin. Lorsque Marot fut présenté à Marguerite de Navarre,

il n'avait point renoncé au système allégorique : l'épître adressée

à la princesse ^ pour obtenir près d'elle une place de « petit

servant » est conçue tout entière dans cet esprit, malgré des

traits de gentillesse qui percent çà et là. C'est une pièce d'une

ingéniosité forcée, avec apparition du « grand dieu Mercure »,

qui vient dans un songe exhorter le poète et lui donner du cœur,

tandis qu'une vieille à la face blême. Crainte, le dissuade à son

tour par un rondeau symétrique. Bon-Espoir arrive à la res-

cousse : le poète alors s'enhardit, et, sous le nom d(^ Bespourvcu

— un de ces titres pompeux que Jean Bouchet avait mis à la

mode, — il se peint égaré dans la forêt de Longue-Attente; il

1. Marot, t. I, p. 8.

2. Epitre ii, t. 1, p. 131.
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im|ilor(^ la ]»rotoctri(,'e (jui doit le tirer de « la mer d'infortune »

et le faire aborder « en Tisle d'honneur ». Tout cela est puéril :

on y sent un Marot qui ne vole pas encore de ses propres ailes,

timide, et ({ui craint de rompre avec les formes consacrées par

la mode.

Mais si Marot se relie au moyen âge par les traditions de la

Rose et ce culte de l'allégorie dont on retrouve chez lui des

traces jusqu'à la fin, il fut aussi de la Renaissance, il eut à sa

façon les yeux tournés vers l'antiquité. Malgré les lacunes non

comblées de son éducation première, quoique sachant fort peu

le latin et point du tout le g'rec, Marot entre[irit des traductions.

Son premier essai d'adolescent, lorsqu'il s'exerçait à rimer sous

les yeux paternels, avait été une version de la première églogue

de Virgile; la paraphrase du Jugement de Minos imité de Lucien

vint ensuite, et plus tard, aidé sans doute «les secours de

Jacques Colin, l'érudit secrétaire de François I", il aborda les

Métrunorplioses d'Ovide, et vint à bout d'en traduire deux chants.

En dédiant cet ouvrage au roi, il déclare même avoir été vive-

ment touché par « la gravité des sentences » : rien ne nous force

à le croire sur parole, nous en serions plutôt empêchés par les

jeux de mots dont il accompagne sa déclaration, et l'aveu sans

artifice des difficultés qu'il a eues à comprendre le texte.

Médiocre traducteur, Marot, à défaut d'idées générales, tira

de son commerce avec les anciens quelques métaphores et quel-

ques ornements mythologiques. D'ailleurs, c'est par l'art que

devait rentrer en France ce sentiment de l'antiquité, qui, dans

la poésie, n'éclata avec force qu'au milieu du siècle. Marot ne

ressent encore que les effets précurseurs de cette fièvre. Toute-

fois, à l'époque où il traduisait Ovide, Primatice et Rosso esquis-

saient de leur côté sur les murs du palais de Fontainebleau

les principaux épisodes des Métamorphoses : rapprochement

significatif, et qui prouve bien qu'entre l'art et la littérature

proprement dite il commençait à s'établir des relations. Déjà,

dans certains passages, Jean Le Maire avait annoncé l'inspira-

tion et la fiamme toute païenne de la Pléiade : Marot suivit de

loin ses traces, et jît intervenir quelquefois dans ses vers les

dieux de la Fable. Dès 1517, la naissance d'un Dauphin de

France lui fournit, par un facile jeu de mots, l'occasion de
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mettre en scène Neptune et les divinités de la mer. Plus tard,

il reprit encore ce tableau dans Fépithalame composé pour le

mariage de Madame Madeleine avec le roi d'Ecosse ; il conseillait

à la princesse d'atlendre le printemps pour traverser la mer sur

sa Hotte triomphante :

Et si verras des Dieux de mainte forme,

Gomme Egéon monté sur la balaine;

Doris y est, P<rotheiis s'y transforme,

Triton sa trompe y sonne à forte alaine '.

Le suprême etïbrt que fit Marot pour atteindre l'inspiration

antique se trouve sans doute dans l'églogue composée lors de

la mort de Louise de Savoie « la mère au crand bercer ».

Malgré des longueurs et des allitérations puériles, on ne saurait

nier qu'il y ait de la douceur et de l'émotion dans quelques

passages des plaintes de Colin ; il y a du mouvement aussi dans

la façon dont le poète convie la nature tout entière à s'associer

à ce grand deuil, — la nature peuplée de ces antiques divinités

qui la faisaient vivre et palpiter, nymphes des sources et

des bois :

Que faictes-vous en ceste forest verte.

Faunes, Sylvains? Je croy que dormez là !

Veillez, veillez, pour plorer ceste perte ^ ...

Ces vers, après tout, ne sont pas si loin des fantaisies pastorales

un peu laborieuses où Ronsard devait mettre en scène ses

Perrot, ses Bellot, et le grave Michau chargé de juger les

chants que modulent les bergers.

Développement de son génie naturel; ses lacunes.

— Cependant, si Marot s'est dégagé de l'école des rhétoriqueurs

et de leurs froides équivoques, ce n'est point grâce au souffle

de la Renaissance : il le doit surtout à son génie naturel, qu'il

avait d'une souplesse aimable et légère. Il s'est rarement guindé»

Dans ce qu'il a fait de mieux on trouve je ne sais quoi de

délié, un éveil de l'intelligence, beaucoup de finesse et de belle

humeur. Son rire est délicat : ce n'est pas le large rire de Rabe-

lais, c'est le « badinage » dont a parlé Boileau, au fond duquel

1. Marol, t. H. p. 99.

)>. Marot. I. II. p. 2(55.
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il V a tant de bon sens incisif et de raison ingénieuse. Que ce

badinage ait été « éb'^gant », on n'en saurait non plus discon-

venir, et Ton ne voit pas trop pourquoi Labarpe voulait lui

refuser cette épithète d'une justesse si parfaite. Sans doute, chez

Mardf, il y a encore des gaillardises d'expression, des pièces

d'une crudité trop forte; il est d'une licence grossière dans cer-

taines épigrammes, surtout lorsqu'il met en scène ses paysans,

comme Martin et Alix, Robin et Catin. Mais doit-on oublier

qu'à côté de cela il a fait des pièces dignes d'Anacréon, et à une

époque oii Anacréon n'avait [»as encore été retrouvé? N'y a-t-il

pas toutes les grâces un peu mièvres, tous les raffinements de

l'alexandrinisme dans l'épigramme De Cupido et de sa dame :

Amour trouva celle qui m'est amère...

« Bonjour, dict-il, bonjour, Venus, ma mère '. »

Et dans le titre seul de certaines pièces légères : D'Anne qui Ini

jecta de la neige, ou bien : DWnne jouant de Fespinette, ne sent-

on pas, avec quelque cbose de libre et de dégagé, une allure

déjà pleine de politesse?

C'est à la Cour, cette incomparable « maistresse d'escolle »,

que se développèrent et purent fleurir les qualités natives de

son esprit. La Cour, avec ses fêtes brillantes, ses parades somp-

tueuses, son train d'amour, était le terrain favorable et le climat

propice à ce délicat poète. Marot le savait bien, qu'il lui fallait

cet air pour respirer; il sentait tout ce qu'il avait gagné d'élé-

gance à cet incessant frottement, et il l'a dit un jour indirecte-

ment, lorsqu'écrivant une préface pour l'édition des œuvres de

Villon (io32), et parlant de « son gentil entendement «, il

ajoute : « Et ne fay double qu'il n'eust em{iorté le cbappeau de

laurier devant tous les poètes de son temps, s'il eust été nourry

en la court des roys et des princes, là où les jugemens se amen-

dent et les langages se polissent. » Marot, lui, fut à tel point

poète de cour, qu'il connut jusqu'à l'art un peu futile, mais

malaisé, de rimer pour ne rien dire et sans sujet apparent*. Il

a[>prit surtout à quémander avec une ingéniosité naïve et une

1. Èpiqrumme cui. l. 111. p. 44.

1. Voir notamment VEfngramme (jiï il perdit contre Hélène de Tuurnon (t. 111,

p. 38).
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vorve <|ui ne «e (lénienlent en aucune circonstance : que de

requêtes au roi, et combien variées île tour, quoi(|ue le fond en

soit identique ! Le poète a déployé là une aisance, une bonne

grâce exempte de servilité, dont le secret semble s'être perdu

après lui. C'est que la nature lui avait départi le goût, la mesure

et une légèreté de touche dont il avait pleinement conscience.

Lorsqu'il [)ul)lia en 1538 la première édition complète de ses

œuvres, il s'indignait que les imprimeurs eussent mêlé des

« lourderies » à ses vers, et il se plaignait à Etienne Dolet du

tort « outrageux » qu'on lui avait ainsi causé. Rien en effet n'est

sorti de sa plume qui ne soit limpide et d'un tour aisé. Marot

s'est exprimé d'une façon claire, et il a eu de l'esprit dans une

langue qui est presque encore la nôtre : à deux cents ans de

distance, le mot de La Bruyère reste toujours vrai '.

Il y eut toutefois des insuffisances et des lacunes dans son

g-énie : il faut en tenir compte, si l'on veut arriver à définir son

esprit et à bien en saisir la portée. Ainsi, on a justement con-

staté chez Marot une certaine inaptitude à décrire, une absence

d'impressions profondes en face de la nature ou des grands

déploiements de l'activité humaine : il voit court, et rapetisse

comme à plaisir les objets. Quand il veut, dans une épître,

décrire à Marguerite de Navarre la tenue du camp d'Attig:ny -, il

aboutit à de froides énumérations, qui rappellent les Voyages

composés par son père : il ne trouve à signaler que la « corpu-

lence » des hommes, la façon dont on leur apprend à manier la

pique, la terreur qu'on éprouve en entendant « bruyre l'artil-

lerie ». Plus tard, il ne sera point touché davantage des spec-

tacles qu a dû lui offrir cette Italie princière de la Renaissance.

A Venise , il se contente d'énumérer sèchement les palais

« authenti(jues », les « chevaulx de bronze », et l'Arsenal (jui

lui paraît une « chose digne de poix » : il couronne le tout par

une métaphore d'un goût médiocre, en ap|)elant « mules de

boys » les mille gondoles qui glissent silencieuses ou emplies

de chansons à travers les canaux de la fV'eri(|ue cité". Quant à la

1. < Marot, i),ir son tour et par son style, semble avoir écrit depuis Uonsard :

il n'y a guère, entre ce premier et nous, que la difTérence de quelques mots.
{Ouvrages de l'esprit,

i^,
41.)

2. Épifre III, t. I, p. IW.
3. Épitre publiée pour la première fois par GuilTrey (t. 111, p. 12S). Cf. l'édition

Voizartl, p. l'52.
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nature ello-même dans sa jileine majesté, on sait assez qu'en

face des Alpes il n'a trouvé d'autre expression que « les grandz

froides niontaignes » pour les caractériser : son impression se

réduit à celle du voya£;eur pressé, que rendent maussade les

chemins difficiles et couverts de neige. Au retour, plus libre

d'esprit, ])uis([u'il n'est plus fugitif, il dira simplement que ces

« roches hautaines » lui ont semblé des « préaux herbus » : et

de là, arrivant à Lyon, il juprera aAoir donné du Rhône et de son

cours impétueux une idée suffisante en l'appelant le « mignon »

de la Saône'. Tout cela est très pauvre. Il semble pourtant

qu'une fois au moins le poète ait eu la sensation plus juste d'une

nature à vrai dire moyenne, et qui lui avait été long-temps fami-

lière : au début de l'éiilogue adressée, en 1539, à François I", il

il a parlé avec une heureuse simjdicité des causses du Quercy,

et de l'enfance paresseuse et vagabonde qu'il avait menée là au

grand soleil, tantôt traversant les rivières à la nagre, tantôt

s'enfonçant dans les forets pour y cueillir le houx, et puis grim-

pant aux arbres pour y dénicher les oiseaux, jeter les fruits

mûrs à ses petits compag^nons ; s'aventurant enfin dans les sen-

tiers rocailleux :

Pour trouver là les gistes des fouynes.

Des hérissons ou des blanches hermines;

Ou pas à pas le long des buyssonnetz

AUois cherchant les nidz des chardonnetz -.

Il y a de la fraùdieur dans ces souvenirs, et l'on sent que le

poète, arrivé à l'àg-e mûr, a conservé très vivace encore l'impres-

sion de ces insouciantes années de pleine liberté. Il était sur la

grande voie qui conduit à sentir la nature.

On a parfois aussi reproché à Marot de rester faible et

médiocre, lorsque, sortant de ce « badinagre », auquel semble le

condamner la formule de Boileau, il a voulu s'élever à un ton

plus grave, s'essayer dans ce qu'il appelle lui-même le « hau-

style ». Le reproche n'est pas sans fondement, mais il ne faut

drait point l'exag-érer. Passons condamnation sur ses composi-

tions mythologiques, sur ses derniers efforts, lorsqu'après Céri-

1. Voir Épilres xlviu et xlix, t. 1, p. 234 et 236.

2. Marot. i. 1, p. 40.
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soUes il parle (romboiicher « la troinpetle bellique » d'Homère

et de Virgile. (Tétait, de sa part, une erreur qu'il avait toujours

plus ou moins caressée : dans ses pièces légères, certains traits

semblent indiquer qu'il rêvait d'entreprendre « quelque grand'

œuvre », un « œuvre exquis ». Il se trompait lorsque, dans une

épigramme à l'évèque de Tulle, Castellanus, il souhaitait de

trouver un Mécène en jouant sur son nom de Marot, et attribuait

aux rig'ueurs de la fortune son incapacité d'aborder les grands

g:enres'. Il était mieux avisé quand, du temps de son exil, fai-

sant au dauphin une promesse de ce g-enre, et lui laissant entre-

voir un grand poème en son honneur, il ajoutait prudemment :

<c Si ma muse s'enflamme ^ ». Ces longues œuvres, dont il

croyait entrevoir en imagination le plan et les contours, ne

convenaient guère à ses allures capricieuses.

Les tirades graves de Marot, et le choix à faire dans

ses œuvres. — Mais, cette réserve une fois faite, il est juste

aussi de reconnaître qu'il n'a ni partout ni toujours mancpié

d'élévation. Et d'abord, où trouver un ton plus grave et plus

mâle, un plus beau sens enfermé en peu de mots que dans la

fameuse épigramme de huit Aers ^ où il nous montre le lieutenant

Maillart conduisant Samblançay à Montfaucon? Ce qui est vrai,

c'est qu'il avait l'haleine courte : lorsqu'il voulut reprendre en

le développant ce thème de la mcu-t de Samblançay, il eut l'idée

malheureuse de donner la parole au cadavre lui-même, et fît

une médiocre élégie, plate au début, ju'esque macabre» vers la

fin, sans les traits de force que Villon trouvait en de pareils

sujets, Marot a fait mieux, et si, dans le genre grave, il n'a rien

laissé d'aljsolument complet, on })eut cependant çà et là dans

son œuvre relever des développements puissanis et des tirades

d'une élo(|uence émue. Il y en a déjà dans cet Enfer * qu'il

composa lors de sa première incarcération au Châtelet. Après la

satire mythologique du début, l'apparition de « Cerberus » à

trois tètes, le poète, en poursuivant sa route, traverse b^s pre-

miers cercles, les « faubourgs » de cetKnfei', r(unj)lis de plaintes

\ . Xoiv Epif/ramme cm.v, t. 111, p. 65.

2. Voir ÉpUre XLiir, t.. 1, p. -219.

3. Épigramme xl, t. 111, p. 19.

4. Voir Marot, t. I, p. 49-63.

HlSTOIUK DE l-A LANGUK. lU.
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et de murmures; il pénètre enfui dans cette salle où siège le ter-

rible juge Rhadamantus :

Plus enflammé qu'une ardante fournaise,

Les yeux ouverts, les oreilles bien grandes,

Fier en parler, cauteleux en demandes.

Il nous retrace l'appel de « l'àme damnée », le couj) de marteau,

l'interrogatoire accompagné de cette torture qui « fait allonger

veines et nerfs », et arrivé à ce moment })atliétique, il oublie

t(jute sa mytliolog'ie de convention pour pousser le cri du cœur :

chers amys, j'en ay veu martyrer,

Tant, que pitié m'en meltoit en esmoy !

Le calviniste qui s'était éveillé, vagfuement d'abord, puis affirmé

peu à peu au fond de Marot, a en lui aussi quelques graves

accents, et qui ne sont dépourvus ni de beauté, ni d'une sorte de

tendresse austère. On les trouve, par exemple, dans l'épître

adressée au roi durant l'exil à Ferrare. C'est là que, tout en se

défendant d'avoir adopté les erreurs de Lutber, Marot en arrive

à cette invocation :

Seigneur Dieu, permectez moy de croire

Que réservé m'avez à vostre gloire!...

Et vous supply, père, que le tourment

Ne luy soit pas donné si véhément

Que l'âme vienne à mettre en oubliance

Vous, en qui seul gist toute sa fiance ;

Si que je puisse avant que d'assoupir

Vous invocquer jusqu'au dernier souspir '.

Le développement ne manque pas d'une sorte de hardiesse

imprudente, encore soulig^née par l'artifice oratoire qui l'accom-

pagne : il est, à cou.r» sur, d'une belle venue et d'une mâle

sobriété. Marot a peut-être fait des vers oîi se montre plus

manifestement encore sa foi cah'iniste, il n'en a point écrit de

plus beaux et de plus pleins. Et si l'on songe que le poète, qui

parlait ainsi, est aus.si celui qui composait des épigrammes pour

les dames de la Cour et racontait l'histoire de son valet de Gas-

cogne, on ne peut lui refuser, semble-t-il, d'avoir su varier le

ton, et d'avoir parfois atteint l'élévation morale.

1. Marol. I. 1, p. 2t6.
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Hâtons-nous (rajoiitor que s'il arrive à ces hauteurs, il ne s'y

maintient £iuère. Les grandes pensées ne lui sont point fami-

lières : il n'est vraiment à l'aise que dans les genres moyens,

ceux où son ironie légère peut librement se jouer autour des

choses. C'est là qu'il a créé ces petits chefs-d'œuvre de grâce qui

l'ont mis hors de pair et caractérisent sa manière dans ce

qu'elle a de meilleur et de plus [)ersonnel. Et même quel départ

à faire dans son œuvre! Combien est petit le nombre des pièces

vraiment achevées et parfaites, où il n'y a aucune trace de

rouille, où rien ne nous choque, où rien ne languit ni dans

l'expression, ni dans la suite des idées! Voltaire, quand il faisait

tenir Marot tout entier en huit ou dix })ag'es, se montrait peut-

être d'un purisme exagéré. Mais cet excès de sévérité n'est pas

après tout pour lui nuire. Il y a chez Marot une vingtaine d'épi-

grammes dont la délicatesse tendre et enjouée ne laisse rien à

désirer : il faut y ajouter trois ou quatre chansons, quelques

rondeaux, et si l'on y joint encore les épîtres adressées au roi

« pour avoir esté dérobé » et « pour le délivrer de prison », celle

où il raconte à Jamet la fa])le le Lion et le Rat, une ou deux

autres peut-être, on aura les modèles vrais, impérissables de sa

facilité naïve et de son naturel aimable. Il a semé çà et là bien

d'autres traits ingénieux, mais dans des pièces parfois prolixes,

parfois plates ou traînantes malgré leur brièveté. Plus ou moins

larg'e, plus ou moins sévère, un choix s'impose.

Définition de son esprit et de son badinage. — Lors-

(ju'on a fait ce choix aussi scrupuleusement que possible, que

trouve-t-on, en définitive, au fond de « l'élégant badinage »? Un

peu de cœur sans doute, et certainement beaucoup d'esprit.

C'est à une exacte évaluation de l'un et de l'autre que doit se

ramener l'analyse du génie de Marot.

Sur le dernier point d'ailleurs, on es assez d'accord. Per-

sonne n'a jamais songé à refuser au poète une large dose de cet

esprit naturel, qui s'est développé à la double école de la vie et

de la Cour, s'est dégagé des entraves d'une rhétorique banale,

et s'est enfin victorieusement affirmé par tant de saillies impré-

vues et très personnelles. Il s'agit à présent d'en mesurer la

portée. L'esprit à vrai Jire, suivant une remarque souvent faite,

ne se laisse guère enfermer dans le cercle étroit d'une défini-
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tion : peut-être y doit-on voir avant tout une certaine finesse, un

je ne sais quoi de délié qui permet d'apercevoir, d'établir entre

les idées des rapports délicats et subtils. Mais il n'est pas ques-

tion d'en donner ici une définition ^iénérale. et tout doit se

réduire à comprendre à peu près ce qu'il fut chez Marot.

L'esprit, souvent, se montre dans ses œuvres sous une forme

qui le rend particulièrement accessible et saisissable, celle du

trait. Ces traits sont dans toutes les mémoires : ils ne sont pour-

tant ni du même tjenre ni de la même valeur, et il semble qu'à

tout prendre on doive les répartir au moins en deux classes.

Raniieons dans la première tous ceux qui n'attestent qu'un tra-

vail de la pensé roulant sur elle-même et arrivant à rebondir par

une sorte d'antithèse. On hésite à ne voir qu'une symétrie de

mots, s'appelant réciproquement, dans le vers célèbre qui ter-

mine le dizain adressé à une inconnue :

Je Tayme tant que je ne l'ose aymer '.

Mais il est déjà plus difficile de trouver autre chose à la fin des

vers pourtant très gracieux composés sur « le ris de madame d'Al-

bret » :

II ne fauldroit pour me resusciter

Que ce rys là duquel elle nie tue ^.

Ce sont des traits d'un raffinement presque excessif, tendus

sous leur apparente aisance, amenés en un mot, et auxquels

vient trop visiblement aboutir tout ce qui précède. On y sent un

esprit presque acquis, artificiel, et qui n'est pas exempt déjà

d'une pointe de préciosité : (;'est l'esprit dont, un siècle plus

tard, Voiture devait être le héros à l'hôtel de Rambouillet.

Marot a des traits d'une saveur tout autre et bien plus natu-

relle, ceux qu'il a semés par exemple avec une sorte de profu-

sion dans ses meilleures épîtres. Là, rien d'apprêté ni de con-

venu, l'esprit jaillit de source; la réflexion n'est ni préparée, ni

amenée ; sous sa forme pleine de bonhomie ou de malice ingé-

nue, elle paraît d'autant plus piquante qu'on la rencontre plus

à l'improviste, et, j)Our ainsi dire, au détour du vers. Rien ne

1. Marot. t. III, p. 38.

2. Marot, t. IIL p. 23.
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vaut ses explications naïves, données avec un apparent sérieux,

et piquantes à force d'évidence inutile. Tantôt, écrivant au roi

pour être tiré de prison, Marot s'excusera dans un post-scriptum

de n'avoir pas été présenter lui-même sa requête :

Je n'ay pas eu le loysir d'y aller...

Tantôt, racontant comment son valet de Gascogne lui a dérobé

« on tapinois » cette bourse qui, par liasard, « avoit irrosse apos-

tume », il ajoutera sans se déconcerter :

Et ne croy point que ce fust pour la rendre,

Car oncques puis n'en ay ouy parler.

Que de désinvolture enfin dans le dernier trait :

Soyez certain qu'au partir du dict lieu

N'oublia rien fors qu'à me dire adieu.

Marot, lorsqu'il riait avec tant de bonne grâce de ses mésaven-

tures, sentait, à vrai dire, qu'il avait besoin d'en faire rire les

autres, le roi surtout. Mais n'a pas qui veut ce tour alerte et

dégagé : ces traits et beaucoup d'autres sont d'un naturel exquis,

ils ont de l'imprévu et toute l'ingénuité malicieuse qu'on retrou-

vera plus tard au fond de la bonbomie de La Fontaine.

A côté de celui qui éclate ainsi en mots d'une justesse inatten-

due, en saillies et en réserves piquantes, il est un autre genre

d'esprit, plus rare encore, et d'une portée supérieure. C'est

l'esprit qui se répand dans une œuvre, quelles qu'en soient les

dimensions, qui en soutient tous les détails et en éclaire toutes

les parties comme d'une lumière égale. Marot l'a possédé. Car,

enfin, c'est une façon d'être spirituel, et la meilleure sans doute,

que de conter clairement et avec aisance, de trouver successi-

vement, dans une chanson ou un rondeau, les tours les plus

justes, ceux qui doivent donner aux pensées tout leur relief et les

traduire en vives expressions. De ce qu'aucune idée ne dépasse

les autres, de ce qu'aucun mot ne se trouve en saillie, on ne

doit pas conclure que la dépense d'esprit a été moindre, et il en

faut assurément beaucoup pour tourn(M', [)ar exemple, un ron-

deau comme celui de rAinonr du siècle anti/jue '. Lorsqu'on

t. Voir Marot, t. II. p. 162.
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relit cette aimable petite pièce, lorsqu'on voit le poète regretter

le « bon vieux temps » et ce qu'il a appelé ailleurs « le train

(l'amour joly », opposera la constance d'antan les manèg'es de

la coquetterie contemporaine, et déclarer qu'il faut qu'on

« refonde l'amour », pour qu'il se mette de nouveau sur les

rangs, on sent une grâce enjouée et spirituelle également répan-

due dans tous ces vers. D'où naît-elle, sinon d'une parfaite con-

venance entre le ton et le fond des idées exprimées?

Maintenant, mettez à côté de celui-là un autre rondeau non

moins célèbre, celui où il est question d'une « alliance de

pensée », alliance toute platonique, conclue au milieu d'une fête

masquée entre le poète et une grande dame, (jui semble bien

être ^larguerite de Navarre :

Laquelle à voix baissée

M'a dit : « Je suis ta pensée féale,

Et toy la mienne à mon gré cordiale. »

Nostre alliance ainsi fut commencée
Un mardy gras '.

Il y a de l'esprit encore, et du plus fin, du plus discret, sans

traits marqués, dans ce « ])adinage » de carnaval. Mais n'y a-t-il

que de l'esprit? N'y sent-on pas percer déjà quelque autre chose,

qui n'est plus seulement le rire délicat ou la bonne humeur

enjouée? C'est bien le cœur, semble-t-il, qui entre ici en jeu. Si

personne ne conteste à Marot l'esprit, on est moins d'accord sur

la sensibilité dont il a fait preuve, et quelques-uns la lui refu-

sent volontiers. Il en eut cependant. Ce don d'être ému, c'est-à-

dire d'être vrai, ce don sans lequel il n'existe pas de poète digne

de ce nom, il l'a possédé. Son émotion est légère, mais non pas

toute de surface; le ton grave, que nous lui avons vu prendre

dans quelques passages de VEnfer, ou dans des pièces écrites

pendant l'exil, en donnent déjà la mesure. Mais cette sensibilité

naît ordinairement de circonstances moins solennelles, elle peut

éclore au milieu du rire, à la suite de quelque impression immé-

diate et fugitive. En fait de sentiments aussi, Marot a été

l'homme de l'à-propos. Dans l'expression de ses désirs ou de

ses regrets amoureux, il a presque toujours eu la sincérité du

1. Marot, t. 11, p. lis.
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moment où il parlait : ne lui en demandez pas davantag^e. Et

ces émotions légères, comme il a su joliment les traduire, dans

de courtes pièces dont les contours sont bien arrêtés! Il a su

mettre de l'ordre et de la eràce dans ses sentiments comme

dans ses idées, et il y est parvenu d'autant plus facilement jieul-

ètre qu'ils étaient moins profonds, vrais cependant. De là cette

délicatesse en fleur, cette éphémère mais vivante émotion du

désir, qui n'a point vieilli, que nous retrouvons encore dans un

dizain comme celui du Baiser volé ', et dans tant d'autres. D(? là

ces raffinements sans préciosité, ces traits d'une spirituelle ten-

dresse, comme celui qui termine le petit chef-d'œuvre intitulé

De Oui/ et Xeninj :

Mais je vouldrois qu'en le me laissant prendre

Vous me disiez : « Non, vous ne l'aurez point-. »

C'est encore du hadinag^e, si l'on veut, mais c'est le badinage

du cœur. Cette grâce lumineuse, d'autres en France la posséde-

ront après Marot, et, dans notre siècle, nul sans doute à un

plus haut degré qu'Alfred de Musset : elle naît, semhle-t-il, du

caj)rice, mais aussi d'une sorte de tempérament, d'équilibre

entre le cœur et l'esprit. La prédominance exclusive de l'esprit

donne à une œuvre je ne sais quelle sécheresse et cpelle uni-

forme aridité; on ne s'y trompe guère, on sent vite qu'il y

manque une goutte de rosée : l'esprit seul n'a jamais fait que

des poètes médiocres. D'autre part, l'intensité tyrannique du

sentiment entraîne l'homme très haut; si cet homme est un

poète, elle le fait se répandre en exclamations passionnées ou en

images d'un luxe désordonné. Il semble qu'entre les deux il y

ait place pour une sensibilité moyenne, exempte d'exaltation,

compensant par sa délicatesse ce qui lui manque en profondeur,

(i'est là celle qu'avait Marot, se prenant aux choses plus qu'on

ne le croirait à première vue, se prenant à ses propres senti-

ments, mais toujours assez maître de lui ])0ur les traduire net-

tement et les exprimer avec grâce. Il faut aboutir, en définitive,

à voir en lui un homme qui fut capable de ressentir légèrement

des émotions vraies, tout en conservant le libre usage de son

i. Voir Marot, t. III, p. 107.

2. Marot, t. III. p. -l'J.
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esprit : c'est peut-être la formule deruière de son génie, et c'est

la plus équitable.

Il ne paraît pas qu'au xis** siècle les maîtres de la critique

aient toujours fait à Marot la part assez larg-e. Sainte-Beuve \

(|ui l'a ]»oiirtant lînement jugé, ne lui accorde en somme qu'une

« causerie facile, semée par intervalles de mots vifs et fins » ; il

lui refuse le g-énie, et ajoute, après avoir démêlé les liens mul-

tiples qui le rattachent à son épO(jue : « Il était trop naïvement

de son siècle, pour n'en être pas goûté. » Mais nous, pourquoi

le goûtons-nous encore, et d'où vient que Voiture et La Fontaine

l'aient pris parfois pour modèle avoué; qu'au xvni" siècle, deux

cents ans après sa mort, comme l'observait déjà Laharpe, il ait

séduit les es})rits par son tour naïf, et suscité toute une école qui

voulut relever de lui?Nisard *, probablement, l'explique mieux,

en faisant ressortir, au contraire, ce qu'il y a de « national »

dans son œuvre, où « rien ne dépasse une certaine mesure qui

est déjà le goût », dans le tour de sa galanterie qui trahit

« beaucoup de passion de tête avec un peu d'amour ». Cepen-

dant, Nisard ne veut pas lui non plus que notre sympathie pour

Marot soit « l'eflet d'une conformité intime et immédiate » : ce

qu'il lui dénie, c'est d'avoir exprimé des vérités générales, et ce

qu'il a l'air de regretter, c'est que le poète, par insouciance et

défaut d'éducation première, n'ait pas été à même de puiser

pleinement dans les trésors de l'antiquité grecque et latine.

N'est-ce point là lui chercher une querelle inutile? D'après les

tentatives mêmes qu'a faites Marot pour s'assimiler les modèles

anciens, nous ne voyons pas trop ce qu'il aurait g'agné à un

commerce plus prolongé avec eux, mais nous voyons bien ce

(pi'il eût risqué d'y perdre, c'est-à-dire l'allure libre, la sponta-

néité, la grâce un ])eu capricieuse. C'est Sainte-Beuve qui, sur

ce point, paraît avoir raison, en estimant (|u' « avec un esprit

d'une portée plus ambitieuse... il n'eût fait que s'élancer un peu

])lus tôt que Ronsard vers ces hauteurs poétiques, inaccessibles

encore »

1. Cf. Tabh'fui de la poésie française, au xvi° siècle, p. 21 et suiv,

2. Cf. Histoire de la idlérature française, t. I, p. 270 et suiv.
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III. — Les successeurs de Marot.

L'école de Marot. — Marot eut-il une école? C'est une

question à laquelle il n'est peut-être pas aussi facile de répondre

qu'on le fait d'ordinaire. On parle volontiers de cette école :

mais quels en sont les traits distinctifs, et de quels poètes se

compose-t-elle? Ce qui distingue Marot, c'est la grâce légère,

l'émotion délicate, beaucoup de netteté dans la pensée, une sorte

de malice ingénue et d'imprévu piquant dans l'expression :

toutes ces qualités sont très personnelles, il n'en fut redevable

qu'à son propre génie, heureusement développé par les circon-

stances. Y avait-il là quelque chose qui put se transmettre à des

disciples? Il est permis d'en douter. Le mot d'« école » suppose

un ensemble de préceptes, des règles d'écrire fixes et détermi-

nées, des aspirations très nettes, de la cohésion dans les etîorts,

et un but poursuivi en commun, bref tout ce qui se trouvera

chez les poètes de la génération suivante : on ])eut donc parler

de « l'école de Ronsard », dire ce qu'elle a voulu, et dans quel

sens elle a marché. Mais il convient d'être plus réservé en ce

qui concerne Marot et ses successeurs immédiats.

Ce qui est certain, c'est qu'il fut, de son temps, et presque

sans contestation, considéré comme le premier parmi les

poètes. Ses contemporains, à quelques exceptions près, lui

rendirent justice. Lors de la querelle avec Sagon, les poètes que

Marot appelle à la rescousse, entendent cet appel, viennent se

grouper autour de lui, et rompent tous une lance : il semble en

efîet y avoir à ce momenl-là un chef et des disciples, quelque

chose qui donne l'illusion d'une école proprement dite. On

éprouve encore cette impression dans une autre circonstance.

Quand Marot, pour tromper les ennuis de son exil à Ferrare,

eut composé les é})igrammes du Dean et du Laid Tedn, ces

deux petites pièces furent accueillies avec une sorte d'enthou-

siasme par les poètes de France, et devinrent le point de départ

de cette menue littérature des Blasons, dont le goût se ré|)andit

avec une si prodigieuse rapidité. On se mit à célébrer à l'envi

toutes les parties du corps féminin : Victor Brodeau, Eustorg
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de Beaulieu, Michel JAmboisc, Lancelot Caries « blasonnè-

rent » qui la Bouche ou VOreille, qui la Langue, la Dent, le

PiecU tandis que d'autres cherchaient à subtiliser, comme le

poète lyonnais Maurice Scève dans ses blasons de VOEU et du

Sourcil. Mais le premier blason de Marot eut l'honneur de rester

le type et le modèle du genre, « élégant badinag-e » également

éloig-né du détail cynique et des affectations d'une recherche

puérile.

C'est ce badinage en effet, si plein de délicatesse, que cher-

chaient à imiter ceux qui se proclamaient ses disciples; c'est

à ce libre tour d'esprit, alerte et dégagé, qu'ils s'efforçaient

d'atteindre avec des fortunes diverses. Quelques-uns en ont

approché. Tel ce Victor Brodeau, qui movu'ut jeune, dès 4540,

et avait été, pour la gentillesse de son esprit, le disciple préféré,

le « fils » de Marot. Il n'a guère laissé qu'un petit poème

religieux. Les Louanges de Jésus-Christ, et quelques pièces la

plupart restées manuscrites. Mais il eut un jour la bonne for-

tune de tourner son huitain sans défaut sur les Deux frères

Mineurs, qui pratiquent l'art de « disner pour un grand merci » :

Car le vœu qui Targent vous oste,

Il est clair qu'il défend aussi

Que ne payez jamais vostre hoste.

Il y avait si liien là l'allure de Marot, son style coulant et son

ingéniosité malicieuse, que les plus fins « divineurs » s'y trom-

pèrent, et n'hésitèrent pas à lui attribuer la paternité de ces

vers. Cependant, lorsqu'après avoir lu le gracieux rondeau sur

VAmour du siècle antique, on voit la réponse facile, mais un peu

terne et sans ])ortée, qu'y fît Brodeau, on ne peut s'empêcher de

reconnaître combien il restait d'ordinaire loin de son modèle.

11 en fut ainsi des autres, de tous ces prétendus disciples, aux-

quels le maître put enseigner l'art de rimer clairement, mais

sans leur léguer pour cela le secret de son heureux grénie.

Il ne faut donc pas chercher à définir de trop près ce que fut

l'esprit de cette école, si tant est qu'il y en ait eu une, et qu'il y
ait eu aussi une discipline acceptée. La vérité, c'est qu'autour

de Marot tout le monde faisait des vers, et que beaucoup tentè-

rent de copier son allure. La menue poésie de cour était si fort à
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la mode, que le souverain lui-même, à roccasion, ne dédaigna

pas de prendre la plume pour rimer une chanson ou une ballade.

Marot nous a signalé le fait, dans une de ses églogues, et

François I" a adressé à la duchesse d'Étampes quelques vers

au moins (pii ne manquent ni d'ingéniosité ni de politesse :

Faire le puis et ne puis le vouloir.

Que plus laschcz ma liberté me rendre,

Plus m'empeschcz que ne la puisse avoir,

En commandant ce que voulez desfendre.

Marguerite de Navarre : ses poésies mystiques. —
Si le roi de France s'amusa à tourner des ])etits vers, sa sœur,

la reine de Navarre, eut de plus hautes prétentions : elle fit

presque métier d'auteur, et mérite sa place parmi les poètes

de l'époque. Mais, en dépit des relations littéraires qui purent

exister entre Marguerite et jMarot, malgré la fameuse « alliance

de pensée », il est en somme peu légitime de voir dans cette

princesse un disciple de maîti-e Clément. Marg'uerite eut son

orig-inalité. Plus savante que son frère, et que bien des contem-

porains, elle savait l'italien, l'espag'nol, le latin, le grec, aborda

même l'étude de l'hébreu sous la direction de Paul Paradis. Sa

petite cour — qu'elle promena d'Alençon à Pau, de Fontaine-

bleau à Nérac, sur les bords tleuris de la Baïse — fut un centre

«l'études sérieuses et de conversations morales, auxquelles la

princesse elle-même donnait le ton. A coté de seigneurs comme

François de Bourdeilles et sa femme Anne de Yivonne, à côté

de la sénéchale de Poitou, de Jean de Montpezat, de Nicolas

Dengu, tous ceux qui sous des pseudonymes ont été les « devi-

sants » de VHeptaméron, on y rencontrait des littérateurs et des

poètes : quelques-uns ne firent qu'y passer, mais d'autres,

comme Des Periers, Brodeau, Du Moulin, Jean de la Haye,

Charles de Sainte-Marthe, séjournèrent près de la princesse,

furent attachés à sa personne en qualité de « valets de chambre ».

On a dit parfois que ces secrétaires, tout en écrivant sous la

dictée de Mareuerite, collaboraient aussi à ses œuvres et l'ai-

daient à les composer : rien ne le prouve. Ce qui donne à ces

œuvres une sorte d'unité, malgré leur diversité aj>parenle, c'est

la constante préoccupation morale (jui perce même (hms Vile/)-
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tamérou, à travers les libres récits empruntés à Boccace. Dans

les ]»oésies de la reine, si vantées par les contemporains et si

oubliées depuis ', on trouve aussi, à coté de sentiments délicats,

des pensées viriles, sévèrement exprimées. Il y a toute la ten-

dresse d'une âme aimante dans les petites pièces que Marguerite

adressa à son frère, et qui sont si pleines d'une admiration

naïve. Il y a de l'érudition et des ornements mytholopques dans

la composition sur les Satures et les Nymphes de Diane. Néan-

moins, ce qui fait l'intérêt capital des vers contenus dans les

Marguerites de la Marçjuerite des Princesses, c'est, à travers les

lourdeurs et les archaïsmes, la jilatitude môme de la forme, je

ne sais quel parfum subtil et mystérieux qui s'en déo-ao-e.

Même en laissant de coté dans ce recueil quatre comédies

pieuses, écrites selon le goût naïf du moyen âge, on pourrait, à

l'aide de deux poèmes comme le Miroir de tArne péclieresse et

yOraison de VAme fidèle, se retracer l'histoire de ce mysticisme

de Marguerite, qui avait pour emblème la fleur du souci, et pour

devise : Non inferiora secutus (traduisez : je ne m'arrête pas aux

choses d'ici-bas). On retrouve dans ces vers toutes les phases

de la vie nivsticjue. Et d'abord le sentiment profond de la fai-

blesse humaine, des fautes (|ue la chair fait commettre, mêlé à

l'écrasante pensée de la grandeur de Dieu :

Laissé vous ay pour suyvre mon plaisir...

Laissé vous ay en rompant le lien

De vraye amour et loyauté promise :

Laissé vous ay : mais où me suis-je mise 2?

Il y a beaucoup de grandeur dans cette description de Dieu

qui de « ses bras enclôt le firmament », dont la voix est

« effroyable plus qu'un tonnerre », dont l'œuvre enfin « est

toujours bonne ». Et quelle ardente volonté de s'anéantir, dans

yOraison de lAme fidèlel Quelle tendance de l'être tout entier

vers cet amour qui doit « mettre à sec la mer de nos péchés » !

Beaucoup d'images fortes et puissantes éclatent ainsi à l'impro-

viste, couronnant de lourds développements prosaïques. Et

Marguerite n'a pas eu des accents d'une tendresse moins émue

t. Ce qui le prouve bien, c'est que M. A. Lefranc vient d'en retrouver et d'en

piil)lier tout récemment une portion considérable. Voir plus bas.

2. Les Marf/uerites, etc., t. 1, p. 19 verso (édition de loo4).
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pour peindre la phase dernière, celle où Fàme a conquis enfin

son Dieu, et se retrouve dans son sein, fortifiée, régénérée :

Père doux, plein de dilection...

Tu es en nous vivant et nous vivons...

Tu es la voye et le chemin très ample

Par où l'on va au grand céleste temple * !

Vers la fin de sa vie, Marguerite reprit le douloureux voyage,

et voulut en tracer encore une fois les étapes. Dans les Prisons,

qui sont le morceau capital de ces Dernières Poésies de la reine

de Navarre, récemment retrouvées et remises en lumière % elle

décrit sous un voile allégorique les crises morales qu'elle a tra-

versées, les geôles où elle a séjourné —• prisons de l'Amour, de

l'Ambition et de la Science — avant d'arriver à la délivrance

finale. Elle y apparaît dégagée, non sans peine, de ces liens

terrestres, dont le plus fort venait d'être rompu par la mort de

son frère bien-aimé ; lasse de la politique, lasse de la conduite

des affaires du monde, et môme de ce savoir encyclopédique,

auquel elle avait aspiré avec tant de ferveur comme tous les

grands esprits de la Renaissance. C'est Dieu qui est le refuge

suprême, c'est dans ce « grand Tout » qu'il faut anéantir notre

faible « Rien » :

feu ardant, doulx esprit d'amour plain,

Qui ayant mys Rien à rien, dans le sein

Du puyssant Tout, du grand Tout l'a remis!

l'orte amour, à qui Tout est soubzmys

De recevoir ce Rien par ton mistere !

^

On sent dans de tels passages une tout autre allure que dans

les psaumes traduits par Marot. Beaucoup de poètes ont, à cette

époque, abordé des sujets sacrés : aucun ne l'a fait avec la con-

viction et, malgré certaines obscurités, avec l'ampleur majes-

tueuse qu'y apporta la reine de Navarre. C'est ce qui lui donne

une place à part, ne ])ermet guère de la ranger à la suite de

Marot, et rend peu vraisemblables aussi les collaborations dont

on a parlé.

1. Lns Marguerites, etc., t. 1, p. it) recto.

2. Ce nouveau recueil de douze mille vers comprend esscnliellenient :
1° des

Épilres; 2° deux comédies pastorales, la Comédie sur le trespas du Hoy, et la

Comédie jouée au Mont de Marsan (Io'h): 3" les Prisons, poème eu trois chants;

4° des poésies lyriques (chansons spirituelles, élégies, dizains, etc.).

3. Dernières Poésies, p. 297.
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Parmi ses secrétaires, c'est à Bonaveiiture Des Periers que

la criti<|ue a surtout dévolu ce rôle de collaborateur. Mais, à

bien examiner les choses. Des Periers semblerait plutôt avoir

subi l'influence et l'ascendant de la reine. Auprès de Mari^uerite,

(pii lui «'tait apparue jtour la première fois dans une église de

Lvon, et qu'il appelle la « princesse pure autant que colom-

belle », ce Bourguiiinon bon vivant, ce satirique malin et caus-

tique, auteur des Joijeiw Devis, devint un poète d'une sensibilité

presque mélancolique. Il ne se contenta pas de traduire des

psaumes et des cantiques : dans ces œuvres qu'il était occujté

à mettre en ordre, lorsqu'il se doima la mort au printemps de

1544, on rencontre des vers qui ont de la grâce à défaut de force,

et se distinguent par la richesse de la rime et le soin de l'épi-

thète. Nulle trace d'archaïsnu', l'ien de ces dévelo})pements

laborieux et touffus où se complaît le mysticisme de la reine de

Navarre : au contraire, une certaine lég'èreté, qui n'est cepen-

dant pas celle de Marot. Dans sa pièce sur les Boses, imitée

d'Ausone, et dédiée à la jeune Jeanne d'Albret, il y a des détails

exquis, et tous les traits que Ronsanl devait plus tard condenser

dans la fameuse odelette à Gassandre. Des Periers avait l'âme

d'un poète, quoiqu'il ait eu la modestie de se refuser à lui-

même ce titre : en essayant d'assouplir le rythme, et de com-

biner des strophes nouvelles, il s'éloigna de la manière de

Marot et devança la Pléiade.

Les traductions et le retour à l'allégorie. — Des

Periers s'était aussi exercé à faire passer en français quelques-

unes des œuvres de ranti(|uité. Si la traduction de VAndricnne

lui a sans doute été faussement attribuée, il traduisit du moins

le Lysis de Platon, et lit encore une para|)hrase en vers blancs

de la première satire d'Horace. D'ailleurs, dans cette première

moitié du xvi" siècle, où la France sentait enfin les atteintes de

la Renaissance italienne, la vogue était aux traductions. A partir

d'Octavien de Saint-Gelais, cherchant à « tourner » quebjues

chants de YEnéide et de ÏOdi/ssée; à partir de Marot lui-même,

dont la muse bég-ayante s'était exercée sur la première ég-logue

de Virgile, et qui devait aborder plus lard les Métamo?yhoses

d'Ovide, — la liste serait longue à dresser, de tous ceux qui

tentèrent de faire passer dans notre langue quelques fragments
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(les (inivres grecques et latines. En 15i8, Thomas Sibilet devait

faire, dans sa Poétique, un genre à part de la traduction : lui-

niènie traduisit Vlphifiénie d'Euripide. Héroët, sans parler de

VAndrogiine de Platon, tourna en rimes françaises YArt d^aùner

d'Ovide; Pelletier s'exerça sur 1'^?'/ Poétique d'Horace, sur un

livre des Géorgiqiies et les deux premiers chants de YOdi/ssée.

Le souffle, en général, manque à tous ces traducteurs : ils sont

ambitieux, enthousiastes quelquefois au début, mais la jiatience

leur fait défaut pour aller jusqu'au bout, et ils ne produisent

guère que des frag"ments, où l'antiquité médiocrement comprise

apparaît toujours un peu raido sous les plis de la version fran-

çaise. Celui qui eut le plus d'haleine fut Hug-ues Salel : il alla

jusqu'au dixième chant de YIliade, et en lo45 dédia le tout à

François F^ Il en fut récompensé par des chargres et des béné-

fices; il mourut grand maître d'hôtel du roi, conseiller et aumô-

nier de la reine, abbé commandataire de Saint-Chéron. Quant

à sa traïkiction, elle ne man(|ue pas d'une certaine exactitude

matérielle, mais la couleur antique et la \*ie en sont absentes;

elle ne reproduit ni l'ampleur ni l'harmonie du texte grec.

D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, les défauts si sensibles

des traductions d'alors ne tiennent pas seulement à ce qu'on

s'était encore mal assimilé l'antiquité : ils se rattachent à des

causes plus profondes et plus générales. Pendant cette espèce

d'interrègne qui s'étend de la mort de Marot jusqu'à rap[)ari-

tion de la Pléiade, il y a dans notre littérature comme un retour

offensif de cette vieille poésie française aux allures plates, sèche

et d'une prolixité si désespérante. L'école des rhétoriqueurs,

dont Marot s'était si heureusement dégagé, n'a point disparu

tout entière : Jean Bouchet vit encore, et près de lui on voit

surgir d'autres poètes qui semblent reprendre la tradition et la

continuer. Nul n'eut plus de vogue à cette époque que François

Habert d'Issoudun, qui dès lo41, encore étudiant à Toulouse,

avait pris le surnom de Banni de liesse. Aux ap}ilaudissements

de la Cour, encouragé par Henri H, qui, à peine monté sur le

trône, lui octroya le titre de « poète royal », cet insipide rimeur

ramenait le faux goût des allégories mythologiques, compliquées

d'allusions, et délayées sans verve. Dans sa Fable des trois

Déesses, on voit apparaître à travers un symbolisme obscur et
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prétentieux une Junon qui est certainement Catherine de

Médiris ; une Pallas qui personnifie Jésus-Christ, mais sous des

traits empruntés à Marguerite de Navarre; enfin une Vénus nou-

velle, qui est le type de Famour purement spirituel. Un peu plus

tard, en 1549, Habert publia un Temple de Chasteté, non moins

plat, non moins allég-orique, et qui était la contre-partie voulue

de ce Temple de Cupido offert en 1515 à François I". Ainsi, on

revenait au point de départ. Lorsqu'on songeait à Marot, c'était

pour se rappeler les œuvres médiocres et indécises du début,

pour tenter de les refaire ou de les travestir en retombant dans

les erreurs de la rhétorique. N'est-ce pas là ce qui prouve com-

bien peu, malgré tout, maître Clément aA'ait fait école, et com-

bien quelques-uns de ceux qui reconnaissaient sa souveraineté

et se proclamaient ses disciples, avaient mal hérité de ses grâces

légères ?

Le Platonisme et l'école de Lyon. — 11 faut cependant

rec(»nnaître qu'à cette époipie Tallégorie prenait un tour spécial,

et (pi'au milieu du verbiage des vieux genres poétiques circulait

une inspiration nouvelle, que Man^t n'avait guère connue. Peu

à peu, sous des influences venues d'Italie et dues à la diffusion

des idées platoniciennes, il s'était formé toute une théorie sur

l'amour spirituel et dégagé des liens de la matière. On l'entre-

voit à travers le fatras symbolique de François Habert; on la

saisit plus nettement dans une courte pièce comme le Conte du

Rossignol ', ce joli récit attribué à Gilles Corrozet, on Yolande

enseigne à Florent le moyen de « changer l'amour en amitié

homieste », interprète à son usage rénigmati(|ue réponse faite

par Sagesse, oi^i l'on voit la raison triompher du désir, l'amant

s'a^-enouilltM' enlin devant sa maîtresse :

Et Tamovu' fol, lequel souloit avoir,

S'csvanouit comme un songe menteur.

Du vivant même de Marol, et sous ses yeux, cette tendance à

faire de l'amour ime pure idée intellectuelle avait éclaté dans la

Par[dicte Amije d'Antoine lléroët, ce livre publié en 1542, et

1. A Lyon, chez Jean de Tonrncs, loi". (Cf. de Montaiglon, Rec. de Poésies fr.

des XV" et xvi<= siècles, t. VIU.)
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dont Pasquier, à la lin du siècle, faisait encore si grand coni[)te,

« petit œuvre, mais (jui en sa petitesse surmonte les gros

ouvrages de plusieurs ». Héroët y ex})liquait, non sans raffi-

nements, comment deux esprits lii's au ciel auparavant peu-

vent se reconnaître ici-bas, et ress(Mîtir une passion oii les sens

n'ont aucune part. Mais à ce portrait idéalisé, La Borderie, le

« mig'non » de Marot, répondit en disciple plus fidèle à res]'rit

du maître par sunAnu/e de Cour : il y peignait une femmc^ beau-

coup }dus positive, et ramenait Tamour à un manège de co(|uet-

terie. Charles Fontaine, Fauteur médiocre des Ruisseaux, prit

à son tour la pluiue, et rii)osta par une Contramjje de Cour. Il v

eut là une véritable joute poéti(pie;au fond, c'étaient des concep-

tions très différentes, l'une assez terre à terre, l'autre inliniment

plus subtile, (jui se trouvaient en présence.

Nulle part peut-être, les théories [datonicienues (déjà favori-

sées, semble-t-il, à la cour de la reine (\o Navarre) ne furent plus

en honneur (jue }»armi les })oètes lyonnais de l'époque. Dans

cette grande cité de Lyon, ojiulente et adonnée au négoce, à la

fois opiniâtre et passionnée, inclinant malgré tout vers le mys-

ticisme, il s'était formé une école poétique qui eut son caractère

projire. Cette école avait ]tour centre la société de VAnf/rli'/uc.

(jui se réunissait à Fourvières. Marot, à plusieurs reprises, y fut

reçu avec honneur, et resta en commerce de vers avec quelques-

uns de ses membres : mais il ne faudrait point se hâter d'en

conclure que le cénacle lyonnais marchait à sa suite. On n'y fui

[)as exempt d'une certaine préciosité provinciale, et on releva

surtout, à l'occasion, des Italiens et de Pétrarque. Le gj-and

lujmiue de la société de VA)igelique était jMaurice Scève, d'ori-

gine italienne, et (jui, de |»assage à Avignon, avait retrouvé en

1533 cette sépulture jilus ou moins authenti([U(' de la I>elle

Laure de Noves, dont la découverte lit tant de bruit. Con-

seiller échevin de Lyon, et en même temps |ieintre, architecte,

musicien, c'est-à-dire universel comme beaucoup (b's hommes

de la Renaissance, Maurice Scève était par siii-croit poète (''l'iKht,

et môme tro[> érudit : de là l'allure jt(''nible et souvent tour-

mentée de ses vei\s, leur obscurité (piinlessenciée. Avant les

poètes de la Pléiade, il eut de hautes ambitions et le dédain des

sentiers battus; avant eux, il eut le culte des inots nouveaux,

lIlSTOIllK l>E [.A I.ANGLK. UI. J
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lies épithètes rares, et, cherchant à tlxer des nuances suhtiles,

il appela parfois à son aide des images bizarres, enijtruntées à

la métaphysique, à rastrologie, à la g-éométrie. Les quatre cent

cin([uante dizains, jiuhliés en 1544, et dans lesquels il célébrait

platoniquement sa Délie « object de plus haute vertu ' », sont

devenus illisibles. Cependant, au milieu de cette teuvre, dont le

« sens est si ténébreux », comme disait Pasquier, certains traits

sont d'un poète, quelques vers ont une simplicité' relative, ttds

ceux-ci :

Ta beauté fut premier et doulx tyrant.

Qui iii"arresta très violentemeiit :

Ta grâce après peu à peu m"attirant

M'endormit tout en son enchantement -.

A C(Mé de Scève viendrait se jtlacer Claude de Taillemont,

son disciple et son ami, qui a inséré dans le pçtit roman des

Champs Faez (1353) quelques pièces non dépourvues d'une

grâce mélancolique et des strophes frémissantes malg^ré leur

facture un peu raide. Mais l'originalité' de cette petite école

lyonnaise fut d'avoir aussi ses femmes érudites et poètes. On

y vit fleurir Jeanne Gaillarde, que Marot égala à Christine de

Pisan, et dont il célébra dans un rondeau connu " la « science et

iloctrine », la « plume dorée »; jtuis la « vertueuse et g^entille »

. Pernette du Guillet. dont les Rimes furent publiées en 1545;

enfln Clémence de Bourges. Toutes ont été elîacées par la

célèbre Louise Labé, femme docte et libre d'allures, qui revint

dans sa ville natale ajirès des aventures de jeunesse romanes-

ques, y épousa Ennemond Perrin, riche fabricant de cordages,

et se contenta dès lors de trôner au milieu d'une société bourareoise

et lettrée, entourée de poètes et de toutes celles qui savaient

« élever un peu leurs esprits par-dessus leurs (juenouilles et

fuseau ». Son œuvre est d'une étendue médiocre. La plus long-ue

pièce qu'elle composa est ime sorte de comédie allégorique en

[trose, le Ih'liat de Folie et cVAmour, d'une ingéniosité un ])eu

tendue, oîi l'on retrouve, semble-t-il, des souvenirs de la lecture

1. Que celle maîtresse de Maurice Siève ait on non existé, il est facile de

remarciiier une intention dan> le noiii choisi, ana.^rainnie de Vidée i)lalonicienne,

3. Délie, dizain cccxvi.

3. Rondeau xx. t. Il, p. 138.
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d'Erasme et quelque chose aussi de la manière de Mai'ol. La

« belle Cordière » est surtout connue par ses trois éléijies et

ses vingt-cinq sonnets (dont un en italien), où l'on ne saurait

méconnaître des accents de passion vi-aie, parfois même une

sorte d'exaltation sensuell(\ qui lui fait souhaiter que son

amant :

Sente en ses os, en son sang, en son ame.
On plus ardente, ou bien égale flamme '.

Louise Labé aboutit aussi parfois à une mélancolie mystique ;

mais c'est bien par l'intensité du sentiment (ju'elle se rapproche

de la Sapho antique à la(|uelle on la com [tarait, c'est par la

fièvre de « sa pauvre âme amoureuse », et ses invocations à

« la clere Venus qui erre parmi les cieus ».

Louise Labé, non plus que les autres poètes de Lyon, ne doit

donc point être ranimée parmi les purs disciples de Marot. Il fau-

drait en dire autant de ce Jacques Tahureau, original à coup

sûr, et d'une volupté si licencieuse dans ses Sonnets el Mi;/)iar-

(lises; de Jacques Pelletier, ce mathématicien [)oète, qui sut

peindre quelquefois avec fraîcheur la nature, et se préoccupa

de la technique du vers français. D'ailleurs, ces hommes vivent

et écrivent déjà à l'époque de la révolution tentée par Ronsard

et ses disciples, ils en reçoivent le contre-coup, et appartiennent

plutôt à la nouvelle génération.

Melin de Saint-Gelais. — Il n'y eut plus, à partir de 1550,

(ju'un poète qui, à quelques nuances près, continua fidèlement

l'esprit de Marot, et en resta, même en face de la Pléiade victo-

rieuse, le représentant officiel, comme il en avait été le succes-

seur direct et l'héritier : ce fut Melin de Saint-Gelais. Plus âgé

c[ue Marot, il lui sui-vécut de (juatorze ans, ne connut jamais les

déboires et les jtersécutions (jui avaient traversé la vie de maître

Clément, et acheva paisiblement sa carrière au Louvre, grand

aumônier de la cour de France, rimant jusqu'au bout de })etits

vers.

Saint-Gelais n'est point un poète de haute volée. Il est évi-

demment inférieur à Marot. Il le rappelle quehpiefois par l'ai-

1. Elégie m.



132 MAROT ET LA POÉSIE FRANÇAISE

sance et la clarté du tour : mais il n'en eut ni la malice ingénue,

ni l'imagination fertile, rarement la grâce lég-ère et sans apprêt.

Sa gentillesse incline trop souvent vers la mièvrerie; il oscille

toujours entre la g-aillardise très crue qu'on trouve dans une

pièce comme, le Désir des belles, et le pétrarquisme un peu fade

de sa Description (ramour, le morceau de plus longue haleine

qu'il ait composé. Cependant, avec Tàge, il semble avoir affiné

sa manière. Il était né poète de cour lui aussi, et sut le rester

jus(|u'à la fin, se mêlant peu aux intrigues des partis, se com-

plaisant dans une sorte de galanterie sénile et d'épicurisme mon-

dain. Habile à saisir au vol les plus futiles occasions de rimer,

c'est dans rimpronuttu qu'il excelle, et il sème ses vers au

hasard, accommodant le vieux fond à la mode du jour, multi-

pliant les quatrains et les huitains sans préoccupations d'ar-

tiste, content de se mêler au caquetag-e des femmes ou des cour-

tisans. C'est par là (pi'il le cède à Marot, dont la pensée est

souvent réfléchie sous son apparente négligence, par là (pi'il

devait se distingaier plus encore de ces nouveaux poètes, dont les

visées furent très hautes et le labeur opiniâtre.

La satire du Poète Courtisan, qu'écrivit Du Bellay, renferme

trop de traits qui s'appliquent à Saint-Gelais, pour qu'on ne la

suppose pas dirig'ée tout entière contre lui. Il ne s'en émut qu'à

demi, et continua ses improvisations faciles. C'était « de petites

fleurs et non fruits d'aucune durée », a dit un peu sévèrement

Pasquier, constalaiit (jur l'impression fut l'écueil. La A'érité,

c'est que Melin manque de souffle et de variété : lorsqu'il quitte

le ton licencieux, il tombe, sans transition, de l'épigramme gau-

loise dans la mignardise et même la préciosité. Ses vers tour-

nent au compliment qui répète : il en inscrit sur des bracelets,

des luths, des miroirs; il en compose surtout pour les psautiers

des tilles d'honneur de la reine, et fait dans ces quatrains le plus

équivoque mélange de g-alanterie et de dévotion, se comparant

tantôt à un saint Laurent sur son gril ardent, tantôt à un saint

Michel qui combat sans pouvoir terrasser ses désirs. L'ing"énio-

sité de ces impromptus n'en rachète pas toujours le mauvais

goût. Cependant, il y a mieux aussi dans l'œuvre de Saint-

Gelais. Quel(|ues-unes de ses j)luettes sont empreintes d'une

g'ràce aimable, dont le |)arrum ne s'est pas évaporé. Telle la
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jolie pièce où, « au beau premier jour de mai », offrant des

cerises aux demoiselles, il ajoute galamment :

Ne say, quand l'une à l'autre touche,

Quelle est la cerise ou la bouche,

Tant sont également vermeilles ^
!

Telle encore cette plainte délicate qu'il adresse à « sa dame » ;

celle-ci a perdu « douze baisers au jeu » ; elle veut les lui

compter trop avarement, et le poèfe de s'écrier :

Vistes-vous onc, en un pré où l'eau vive

Semé de fleurs et l'une et l'autre rive,

Qu'on s'amusast à vouloir compte rendre

Combien de brins il y a d'herbe tendre? ^

Saint-Gelais, dans son culte de la mignardise, n'a donc manqué

ni d'esprit, ni même de délicatesse. Il est un produit de l'oisi-

veté polie des cours, et n'a jamais en vieillissant cessé de mériter

le surnom de « créature g^entille », que lui avait donné Marot.

Plus versé que son maître dans les lettres antiques, mais se

plaisant mieux à la lecture de Catulle ou d'Ovide qu'à celle

d'Homère et de Pindare, il continua la vieille tradition, rima

ses quatrains au jour le jour, et resta obstinément à mi-côte.

Progrès de la versification. — Tous ces poètes qui

viennent clore la première moitié du xvi'^ siècle, et Marot lui-

même, il faut bien le répéter, n'ont g-uère cherché à s'élever plus

haut. Leur pensée ne fut pas ambitieuse, si l'on meta part quel-

ques-unes des visées platoniciennes de l'école lyonnaise ; leurs

sentiments sont d'une grâce où perce toujours la naïveté; chez

eux, c'est la clarté du tour et de l'expression qui fait souvent

valoir la g'entillesse un peu ténue du fond. Car Marot déjà avait

été à sa façon un artisan de style, plus préoccupé qu'on ne s'y

attendrait de la pureté de sa langue et même de questions

techniques. Chose curieuse, il y avait au fond de ce poète délicat

un grammairien, un puriste, qui discutait à l'occasion sur l'em-

})loi et le sens exact des termes ^, et sut formuler un jour la

règle d'accord des participes passés, à peu près telle qu'elle s'est

d. Sairil-Gelais (édition P. Blanchemain), t. 1, p. 213.

2. Saint-Gelais, t. 1, p- 202.

3. Voir la discussion sur le mol viser (Kp'ujramme xlii, t. 111. j). 20).
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établie en français '.Il y avait surtout en lui un railleur impi-

toyable pour toutes les modes capricieuses et passagères, qui

ris(juaient d'altérer la langue : il s'est moqué des formes provin-

ciales comme il chanfif, il a/lit -, aussi bien que des courtisans

qui changeaient à son épo({ue toutes les r en j, et affectaient de

prononcer Pazij pour Paris ^

La versification aussi fit quelques progrès entre les rhéto-

riqueurs qui avaient eu la prétention de tout lui subordonner,

et la Pléiade qui allait en établir les règles à peu près défini-

tives. Marot, à vrai dire, n'évita point l'hiatus, et n'observa pas

non plus cette alternance des rimes masculines et féminines

dont Jean Bouchet eut l'honneur de soupçonner l'importance

vej's 1537. Dans les vers de dix syllabes, qu'il cultiva, comme

tous les contemporains, avec une prédilection trop exclusive, il

s'était même permis au début de laisser un e muet à l'hémis-

tiche : mais il fut repris de cette licence par Jean Le Maire de

Belges, et sut se corriger à temps. Cette règle de la césure est

formellement imposée aux auteurs dans r.4?'/ poétique françois,

que Thomas Sibilet publia en 1548. C'est dans ce livre qu'on

peut se faire une idée juste de ce qu'était, vers le milieu du

xvi" siècle, la technique de notre poésie, et aussi des progrès

qui s'étaient accomplis depuis une trentaine d'années, depuis le

moment où Pierre Fabri avait publié le code ridicule des rhé-

toriqueurs. Sibilet parle bien encore des rimes fratrisées,

annexées, etc., de tous ces jeux pédantesques dont Marot ne s'est

pas assez abstenu, et qui avaient un moment fait retomber notre

poésie dans l'enfance : mais tout cela est relégué à la fin, dans

le dernier chapitre du livre, et l'auteur nous avertit que c'est

« de vieille mode ». L'énuméralion que fait Sibilet des divers

genres n'est pas moins instructive à consulter. Ce qu'il peut

dire, en tirant de Marot ses exemples, sur Vépigratmne, ïépilre,

Vélégie, et même Yéi/lo(/iu\ nous ap|)rend, il est vrai, peu de

chose. Mais n'est-il pas curieux de l'entendre avouer déjà que

« les poètes les plus frians ont quitté le rondeau à l'antiquité »?

Même ton de dédain à [)ropos des lais et des virelais. En

I. Voir Épigramme lxxvii, l. 111, p. \V1.

•1. Voir Épù/ramme cci.xxiii, l. III, p. MO.
3. Voir Épilre lyii, t. 1. jt. 262.
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revaiiclie, il insiste loiigiiomont sur le soiiiicl, que Saint-Golais,

ou peut-être Marot lui-même, venaient d'importer (Tltalie, et

(|ui jouissait déjà d'une grande vogue; enfin, il intro<luit déci-

dément le mot iVode, dont Pelletier avait usé dans son recueil

de loi", et dont Saint-Gelais, selon lui, a déjà donné des

modèles, tout en se servant d'une autre appellation. Il semble

donc bien que, })ar endroits, cet Art poéti(|ue soit comme tra-

versé d'un souftle nouveau; quoiqu'on n'y voie d'ordinaire que

le « testament » de la vieille école, publié au moment où le

livre de Du Bellay était déjà sous presse, il n'est pas sans offrir

quelques signes précurseurs de la révolution littéraire qui se

pré[»arait. Sibilet est nourri de l'antiquité, et s'il se fait de

l'épopée une faible iib'-e, ne distinguant pas encore nettement

Homère et Virgile du lîontdn de la Rose, il exborte déjà les

poètes à introduire dans leurs vers des mots g-recs et latins.

Il leur donnait un autre conseil, et d'une portée bien }dus

générale — un précepte d'une vérité éternelle, — en leur recom-

mandant de mettre le fond au-dessus de la forme. Tout en pré-

férant que les rimes fussent ricbes, il laissait cependant quelque

latitude à cet ég'ard : luieux vaut, d'après lui, une rime médiocre

qu'une allitération sonore, obstinément poursuivie, sans aucun

souci de la pensée. C'est en partie pour avoir suivi d'instinct, et

par avance, ce conseil, (|ue Marot a sui-nagé au milieu du nau-

frag"e des écoles littéraires; c'est pour av(dr librement obéi à

son g-énie naturel, en debors de toute préoccupation trop exclu-

sive ou trop ambitieuse, qu'il mérite de personnifier dans ce

(pi'elle eut de meilleur la poésie de son temps, et que Bavle a

]iu dire de lui plus tard, sans trop d'injustice : « Dans toute la

suite du xvi'= siècle, il ne parut rien qui approcbàt de l'beureux

génie, des agréments naïfs et du sel de ses ouvrages. Les poètes

de la Pléiade sont de fer en comjtaraison de celui-là. »
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CHAPITRE IV

RONSARD ET LA PLÉIADE

/. — Formation de la Pléiade.

Première jeunesse de Ronsard. — Le groupe de poètes

connu sous le nom de Pléiade se compose de Daurat, Ronsard.

Du Bellay, Belleau, Baïf, Jodelle, Pontus de Thyard. Ronsai-d

en fut le chef unanimement reconnu.

Pierre de Ronsard naquit au château de la Poissonnière, dans

le Yendômois, en lo2i' :

L'an que le Roy François fut pris devant Pavie -,

Le jour d'un Samedy Dieu me prcsta la vie,

L'onziesme de Septembre ".

Sa famille, si nous l'en croyons, était originaire de la Hongrie,

et remontait à un certain Baudoin, qui vint s'étahlir en France

sous le règne d<' Philippe YI *. Le père (hi [loète, Louis de Ron-

sard, avait épousé Jeanne de Chaudrier, apparentée aux La

Trimouille, aux Du Bouchage, aux Rouaux, toutes maisons des

[dus illustres. Ces détails généal()gi(jues ont leur intérêt. Remar-

quons dès maintenant que Ronsard, Du Bellay, l{aïF% étaient de

1. l\ir M. Georges Pcllissier, (loctciii- rs lettres, professeur au lycée de Jaiisoii

de Sailly.

i. La bataille de Pavie eut lieu le 2i février loio; en ce teinps-Ui, ranncc

commençait à Pà<[Lies.

;j. Elégie à Rémi Belleau.

4. De nouveaux documents permettent de la supposer originaire des Flandres

et anoblie seulement au xv' siècle.

•j. Fils naturel, mais reconnu, et, d'ailleurs, traité par son père en fils légitime.
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hoiine, sillon de hante iiolih'sse. Cela explique peut-être certains

côtés de la réforme (ju'ils entreprirent, et, par exemple, leur

conception aristocratique de Fart. Il y aura de Térudit, du « sco-

laire », il V aura, si Ton veut, du pédant, ou même du cuistre,

dans le Ronsard tout frais émoulu d(^ Goqueret; mais son mépris

du « vuli:air(> «, mépris qui d'ailleurs lui joua d'assez mauvais

tours, et la haute idée qu'il se fit de la poésie, doivent tenir en

partie à son origine et à son éducation, qui le distinguèrent tout

«l'abord des Villon, voire des Marot.

Ses huit ju'emic'res années se passèrent à la campagne; il y a

' lieu de le noter chemin faisant, puisque le sentiment de la nature

<^st un de ceux qu'il devait exprimer avec le plus de charme et

de grâce. A l'âge de neuf ans il fut mis au collèg:e de Navarre :

il ne paraît pas y avoir pris beaucou|> d'inclination jiour l'étude,

et lui-même nous dit cpi'il en sortit ajtrès « un demy-an de

peine » et « sans rien profiter' ». Son père l'emmena ensuite

« en Avignon », et, dès lors, il reste pendant }»lusieurs années

au service <les princes; six jours page du Dauphin, qui mourut

brusquement; }tuis « doimé » au duc d'Orléans, accompagnant

Madeleine de France quand elle épousa Jacques Stuart, envoyé

deux ou trois ans plus tard en Flandre, et, de nouveau, en

Ecosse, mis hors de page en i5iO et suivant à Spire l'ambassa-

deur Lazare de Baïf, à Turin Guillaume de Langey, seigneur du

Bellay, vice-roi du Piémont. Il rentre en France à l'âge de

<lix-huit ans. Tout semble lui promettre une belle carrière dans

la dijdomatie ou les armes, et rien n'annonce en lui le futur

j'éformateur du Parnasse. Non }>as (ju'il fût indilïérent à la

])oésie. Lui-même se montre possédé, dès son jeune âge, du

<lémon des vers :

Je u'avois pas douze ans, qu'au profond des vallées,

Dans les hautes l'orests des hommes reculées,

Dans les antres secrets, de frayeur tout couverts,

Sans avoir soin de rien je composois des vers.

Et le gentil troupeau des fantastiques fées

Autour de niov dansoient à coites aijrafées -.

1. Éléf/ie à Rcini Bclle.'iu.

'2. Poèmes^ liv. 11, à l'ierre L'Escol.
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Peut-être exagère-t-il la précoeité <le sa vocation poéti(|iie: mais

nous savons du moins (juil ('-tudiait Yii'iiile, qu'il lisait pour son

agrément le Roman de la Rose, Marot, Jean Le Maire. Toutefois

le Ronsard d'alors ne ressemble guère à celui qui va ])ientot

s'enfermer dans un collège. C'est un Ronsard fait pour la vie

active, pour les plus brillantes compagnies, un Ronsard de belle

mine, de noble maintien, alliant l'élégance à la vigueur, adroit

dans tous les exercices du cor[)s et y trouvant son [daisir'.

Une surdité lui survint, qui le contraignit de renoncer à ses

premières ambitions.

Une aspre maladie

/ Par ne soay quel Destin me vint boucher l'ouïe.

Et dure m'accabla d'assommement si lourd

Qu'encores aujourd'hui j'en reste demi-sourd ^.

Cette surdité le rendant « malpropre à l'entretien » et le conti-

nant dans une espèce de solitude, il se mit à écrire des vers, ne

voyant là, d'abord, qu'un passe-temps agréable, juiis « s'v

échauffant et s'y affectionnant », cherchant entîn dans la jtoésie

cette gloire qu'il avait rêvée jusque-là dans les g-randes affaires

ou dans les camps.

Puisque Dieu ne m'a l'ait pour supporter les armes

Et pour mourir sanglant au milieu des alarmes,

En imitant les faits de mes premiers ayeux,

Si ne veux-je pourtant demeurer ocieux,

Ains, comme je pourray. je veux laisser mémoire

Que les Muses jadis m'ont acquis de la gloire '.

La surdité de Ronsard devint par la suite un thème poétique, à

peu près comme la cécité d'Homère. On le félicita d'être ainsi

plus à même de se recueillir, car, comme le dit Du Perron ^, « il

n'y a point d'objets qui détournent tant l'esprit de l'imagination

1. « 11 se rendoit merveilleux par-dessus tous ses compat-'nons fusl à tirer dis

armes, à montera cheval, à voltiger, à lutter, àjeller la barre, et autre tels ellorts.

où l'avantage de la complexion est principalement requis. Car ceux (jui l'ont

eogneu en sa première fleur racontent que jamais la nature n'avoit formé un
corps mieux composé ny proportionné que le sien, tant pour l'air et les traicls

du visage qu'il avait tres-agréable que pour sa taille et sa stature extrêmement
auguste et martiale », etc. (Oraison /an. de lionyanl, par le cardinal Du Perron.)

2. Élégie à H. Belleau.

3. Poèmes, liv. 11, à Pierre LEscut.
4. Oraison funèbre de Ronsard.
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et de la contemplation, que ceux de Fouie » ;
— on le compara

au Jupiter Cretois, dont les statues « destituées d'oreilles font

entendre que celui à qui il appartenoit de savoir toutes choses

de lui-mesme, n'avoit point besoin d'ouïe pour recueillir aucune

instruction de la bouche des autres » ; et, Du Bellay étant atteint

de la même infirmité, on la célébra comme un signe d'élection

et comme un privilège des poètes *.

En 1543, le père de Ronsard lui permit de recommencer ses

études, jusque-là fort néglig"ées. Le jeune homme demeurait

alors au palais des Tournelles, exerçant une charge dans les

écuries royales. Toutes les fois que cette charge le laissait libre,

il en profita pour aller chez le fils de son ancien ambassadeur,

Jean-Antoine de Baïf -, et recevoir en sa compagnie les leçons

du savant Daurat.

Comment se forme la Pléiade. — Ronsard et Baïf, avec

leur maître Daurat, furent « le premier noyau » de la Pléiade.

Jean Daurat (Disnemandy, de son vrai nom) a bien écrit des

vers français, mais fort médiocres ^. Ce qui recommande sa

mémoire, c'est qu'il fut, comme l'écrit le biographe de Ronsard,

Claude Binet, « la source qui a abreuvé tous nos poètes des eaux

pieriennes », ou, suivant les expressions de Ronsard lui-même,

« le premier qui a destoupé la fontaine des Muses par les outils

des Grecs et le réveil des sciences mortes* ».Nous n'aurons rien

de ]ilus à dire de lui : il ne mérite une place dans notre histoire

littéraire que pour avoir instruit la Pléiade aux lettres antiques.

Quant à Baïf, Ronsard le connut sans doute dès qu'il fut en

ndation avec son père, Lazare; Jean-Antoine, né en 1532, n'avait

alors que huit ans. On sait que Lazare de Baïf était un homme
lies plus lettrés, non seulement un savant, qui laissa plusieurs

traités d'archéologie classique, écrits en latin, mais aussi un

poète, qui, sans compter un grand nombre de pièces inédites,

1. Cf. Hymne a la surdité de Du Bellay.

2. Qui demeurait à l'entrée du faubourg Saint-Marcel.

3. 11 était réjmté comme excellent dans l'anagramme. Peut-être faut-il s'expliquer

par là que Du Bellay, dans sa Défense, fasse tant de cas d'un genre aussi mince.

-l. Cf. rOde de Bonsard :

Puissé-je entonner un vers,

Qui raconte à l'Univers,

Ton los porté sur son aile, etc.

(Odes retranchées looO.)
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traduisit YElectre de Sophocle (1537) et VHécube d'Euripide

(looO). 11 prit un i>Tan(l soin de l'éducation de son fils, lui donna

comipe préce})teurs, dès le jeune âge, Charles Etienne [)(»ui' le

latin, Ange Vergèce pour le grec, puis, quand l'enfant entra

dans sa douzième année, Jean Daurat, qui vint hahiter avec son

élève. C'est à ce moment ([ue Ronsard obtint de prendre part

aux études du jeune Baïf.

Daurat fut quelque temps après nommé principal du collège

de Coqueret (rue des Sept-Voies), et Ronsard, avant su qu'il

allait y étahlir une académie, délibéra, nous dit Binet, de ne

perdre une si belle occasion et de se loger avec son maître.

« Ayant esté comme charmé par Daurat du philti'e des bonnes

lettres, il vit bien que pour savoir quelque chose, et principa-

lement en la poésie, il ne falloit puiser l'eau es rivières des

Latins, mais recourir aux fontaines des Grecs. Il se fit compa-

gnon de Jean-Antoine de Baïf et commença jiar son émulation

à estudier ; vray est qu'il y avoit grande différence, car Baïf estoit

beaucoup plus avancé en l'une et l'autre langue, encore que

Ronsard surpassast beaucoup Baïf d'âge. Néanmoins la diligence

du maistre, l'infatigable travail de Ronsard et la conférence

amyable de Baïf, qui à toutes heures lui desnouoit les plus

fascheux commencements de la langue g-recque, comme Ron-

sard, en contre-eschange, lui apprenoit les movens qu'il sçavoit

poui" s'acheminer à la poésie françoyse, furent cause qu'en peu de

temps il récompensa le t(Mnps perdu Nous ne }iouvons oublier

de quel d(''sii' et envie ces deux futurs ornements de la France

s'adonnoient à l'étude; car Ronsard, qui avoit esté nourri jeune

à la cour, accoustumé à veiller t;ird, continuoitàFestude jusques

à deux ou trois heures après miiuiict, et se couchant reveilloit

Baïf qui se levoit et prenoit la chandelle et ne laissoit refroidii'

la place. » (]ette « contention d'honneur » dura sept ans. Binet

nous donne quelques détails sui' les travaux aux(piels Daurat

exerçait ses élèves : d'abord, lecture et commentaire des [)oètes

anciens, |)uis traductions ou imitations. I*ar exemjile Ronsard

mit en français le Plidiis d'Aristophane et le lit représenter

pul)li(|uement sur la scène du collège. C'est, comme le n(de

Binet, la preiuièi-e conKMJie fVaiiçaise, ou plut('>t en fi'ançais, qui

ait ét('' mise au tli(''àlre.
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Outre Marc-Antoine de Muret, Lancelot de Caries, Antoine de

Carnavalet et Odet de Turnèhe, nous trouvons encore à Coqueret

•lodelle et Rémi Belleau, qui devaient faire partie de la Pléiade.

Le premier appartient surtout à la littérature dramatique; il fut

le restaurateur de la tragédie et d(» la comédie. Le second, né à

Nogent-le-Rotrou en lo'iS, avait suivi en Italie le nuir([uis dEl-

Itœuf, général des galères, comme })récepteur de son fils : c'est

au retour de ce voyage (pi'il entra dans le cénacle. Nommons

encore Pontus de Tliyard, né en l.'iM, (pii, avant même de se

lier avec les futurs réformateurs, avait, ainsi que d'autres poètes,

ses contemporains, d'une génération antérieure à celle de Ron-

sard — Héroët, par exem[)le, et Maurice Scève, — tenté d'ou-

vrir à la poésie une nouvelle voie. Dans la dédicace de ses

Erreurs amoureuses, dont le premier livre parut en 1549, avant

le manifeste de la Pléiade, il se donne comme ayant voulu, dès

sa jeunesse, « embellir et hausser le stilc^ de ses vers plus que

n'estoit celuy des rimeurs qui l'avoient précédé ». Le second et

le troisième livre des Erreurs amoureuses parurent, en 1554 et

en 1555, sous les auspices de Ronsard.

Quant à Joachim Du Bellay, il naquit à Lire, en Anjou,

l'année 1525 '. Il appartenait à une illustre famille, étant le

cousin des trois frères Du Bellay, le cardinal, qui représenta

longtemps la France à Rome, le célèbre homme de guerre

Langev Du Bellay, qui composa d'intéressants Mémoires, en

grande partie penhis, et Martin Du Bellay, (pii les compléta.

Orphelin de ti'ès bonne heure, et sans fortune, il eut une jeu-

nesse assez pénible. Il se plaint quelque part de son frère, qui

fut, ])araît-il, un tuteur j)eu consciencieux, et (jui, notamment,

ne lui tit (bjnncr qu'un(> éihu-ation (b's plus médiocres '. Ouand

il atteignit l'âge d'homme, la mort de ce frère laissa à sa charge

un jeune enfant avec le souci d'une succession fort embrouillée.

Puis, il fut malade pendant deux années entières. Os deux

années, il. les employa du moins à l'étutb': retenu dans sa

chambre, il en profitait pour s'instruire aux lettres grecques et

1. Tu me croiras, llonsard, bien que tu sois plus sape,

Et quelque peu encor (ce crois-je) plus âgé. (Regrels.j

2. Cf. Préface de VOlive : « J'ay passé l'âge de mon enfance etla meilleure partie

de mou adolescence assez iiiutilemenl. > — Cf. encore VÉléfjieVAiiuQ l\ Jean Morel.
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latines. Reinar(|uuns ici (|uo Ronsard et Du Bellay, les deux

poètes de la Pléiade (jui se signalèrent entre tous coninie les

plus ardents promoteurs de la Renaissance, furent initiés tai-di-

vement à l'antiquité classique. Par là doit en partie s'expliquer

ce que leur zèle semble justement avoir eu de dévotion particu-

lière et de ferveur passionnée. Tous deux furent pour ainsi dire

rappelés par la maladie (et l'un comme l'antre par une surdité)

à la retraite et à l'étude. Mais, tandis que la première jeunesse

de Ronsard avait été mondaine et brillante, des difficultés et des

jteines de toute sorte conti'istèrent ctdle de Du Bellav. Le nénie

poétique de Ronsard aura jdus de hardiesse, plus de puissance

aussi et plus d'éclat; l'auteur des Ilegre/s de^ra sans doute aux

disjrràces de son existence cette sensibilité délicate et cette

secrète mélancolie qui donnent à ses vers un charme si péné-

trant.

Vers loio, Du Bellay alla ('dudier le droit à Poitiers « pour

parvenir dans les emplois publics à rexem})le de ses ancestres ».

On peut croire que son oncle le cardinal lui en avait donné le

conseil, dans l'intention de se l'attacher plus tard. Il v passa

environ trois années, et, tout en se préparant, nous dit-on, à

être « un grand jurisconsulte », il continuait de lire les poètes

antiques, peut-être même qu'il s'essayait à les imiter en vers

français, et ce qui est en tout cas très présumable, c'est ipTil

avait déjà conçu les projets de réforme poétique (jue mùrii'ent

bientôt ses entretiens avec Ronsard.

« Comme environ l'an 1549, raconte Colletet, J. Du Bellay

retournoit de l'université de Poitiers, il se rencontra dans une

mesme hostellerie avec Ronsard, <[ui, revenant du Poitou, s'en

retournoit à Paris aussi bien que lui. De sorte (|ue comme d'or-

dinaire les bons esprits ne se peuvent cacher, ils se tirent con-

naître l'un à l'autre, pour être non-seulement alliez de paren-

tale, mais encore pour avoir une mesme passion pour les mnses,

ce qui fut cause qu'ils achevèrent le voyagi^ ensemble, et,

depuis, Ronsard fit tant qu'il l'obligea de demeurer avec lui et

Jean-Antoine de Baïf, au collège de Co<]uer(d, sons la disci-

}dine de Jean Daurat, le père de tous nos j)lus excellents

poètes. »

Dès lors est constitu(''e la liriuddr, <[ui, bient(M a[»rès, prit le



144 RONSARD ET LA PLÉIADE

nom (le Pléiade^. « Ronsard, dit Binet, ayma et estima sur tous,

tant |i(Mii- la jjraudo doctfine et pour avoir le mieux escrit que

|tour l'amitié à buiuelle l'excellence de son sçavoir les avoit (ddi-

-ez, J.-A de Baïf, J. Du Bellay, Pontus de Thyard, E. Jodelle,

Remv Belleau, ({u'il appelloit le peintre de la nature, la

compagnie des(|uels avec luy et Daurat, à l'imitation des sept

(excellents poètes grecs qui fiorissoient presque d'un même temps,

il ap|)ela la Pléiade; parce qu'ils estoient les premiers et les plus

excellents, par la diligence desquels la poésie françoise estoit

montée au comble de tout honneur. »

//. — PrograîHîue de la Pléiade.

« Défense » et « illustration » de la langue. — Le

[>remier ouvrage que publia la Pléiade eut pour auteur, non

Ronsard, qui n'en était }>as moins considéré dès ce moment

comme le « maître du chœur », mais Du Bellay, le dernier venu,

et pour cette raison même, le plus impatient : c'est en février

1549 que jtarut la Défense et ilhislration de la lan;jne française.

Ajoutons tout de suite que si Du Bellay écrivit le manifeste des

novateurs, les vues qu'il y expose étaient aussi celles de Ron-

sard. Dans sa préface des Odes, Ronsard déclare que Du Bellay

et lui sont « jiresque semblables d'esprit, d'invention et de

lalieur ». Mais, si nous voulons ap[)récier justement l'influence

que le chef de la Pléiade exerça sur son ami, nous pouvons

nous en faire une idée par les vers suivants dans lesquels il

prête la parole à l'ombre de Du Bellay :

Rdiisarcl. que sans tache d'envie

J'aimay quand je vivois comme ma propre vie,

Oui premier me poussas et me l'ormas la vois

A célébrer Thonneur du langage françois,

Et compagnon d'un art tu me montras i'addresse

De me laver la bouche es ondes de Permesse, etc. -

11 Ji y a jioint lieu de suspecter ce liMiutigiiage, et, quoique Du

Bellay, après tout, ait eu la ]u-iorité ajtparente et publique, une

1. (tu s.iit qu'il y avait déjà eu une Pléiade h .\lexaudric. du temps des Ptolémccs.

2. Discour.i à Louis Uesmasurex.
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])art très considc'i-ahie doit être attribuée à Ronsard dans les

idées dont il se fit tout d'abord l'interprète.

La Défense et iUusfmtion de la langue française est un ouvrage

capital par sa signification historique. Ce petit livre marque la

rupture définitive^ avec la poésie du moyen ài;e, avec l'esprit

« g-othique », et inaugure, ou, si l'on préfère, augure ce qui

s'appellera le classicisme. Nous le voudrions sans doute moins

« jeune », c'est-à-dire plus mùr, plus substantiel, plus appro-

fondi; il est gauche, il est confus, mal proportionné; on v trouve

aussi beaucoup d'incertitudes, et, parfois même, des contradic-

tions. Mais il faut le prendre pour ce qu'il fut. Ce que fut la

Défense'^ une déclaration de guerre et un a})j>el : déclaration

de guerre à l'école gauloise, appel à ceux que Du Bellay lui-

même nomme les « amis des Muses francoyses », à ceux qui,

non contents d'admirer les chefs-d'œuvre antiques, ont été saisis

]»ar la noble envie de les imiter dans notre langue. Ne deman-

dons pas à l'auteur un traité régulier et méthodique. Mais,

quoique ses vues soient encore un peu vagues sur certains

points, il n'en a [>as moins conscience de la rénovation qui se

prépare, il sait fort bien ce qui manque à notre poésie, quels

exemples elle doit suivre, quels modèles imiter, et la générosité

de ses ambitions, l'ardeur de son enthousiasme, lui prêtent

«railleurs une éloquence entraînante. Si nous mettons un peu

|dus d'ordre dans les idées qu'il expose, si nous les complé-

tons çà et là par l'Avertissement qui est en tête de son premier

recueil, VOlive, publié quelques mois après, par VAbrégé cVart

poétique, que Ronsard écrivit en 1565, et par les deux préfaces

de la Frauciade, si nous les éclaircissons enfin, quand il y a

lieu, en nous reportant aux œuvres qui vont suivre, la Défense

nous fournit en ses traits essentiels le programme, sinon de ce

(pie fit la Pléiade, car elle ne fut pas heureuse en tous ses des-

seins, au moins de ce qu'elle prétendit faire et de ce (ju'on peut

appeler sa doctrine.

Le livre annonce par son titre même deux parties distinctes.

Du Bellay va d'abord défen(h'e notre langue contre ceux qui

la considèrent comme incapable de toute (docution grave et

élevée; ensuite il indiquera les moyens (b- lui (b)nner cette

richesse, cet éclat, cette amjdeur, cette fermeté, (|ui lui man-

HlSTOIRE DE LA LANGUE. UI. lU
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quaient encore, mais dont il vient démontrer qu'elle est capable.

La langue française, déclare Du Bellay, n'est « si copieuse et

si riche que la grecque ou latine », elle ne fait encore que

« commencer à fleurir, sans friictifler ». Mais si pauvre et nue

qu'elle soit, il ne faut pourtant pas la croire aussi méprisable

que le prétendent les « latiniseurs ». Dans son Quintil Horatiaiu

qu'il composa contre la Défense, Charles Fontaine ' (ou Barthé-

lémy Aneau -) demande : « Qui accuse ou qui a accusé la lanj^ue

françoise? » Et il répond : « Nul certes, au moins par escrit. »

Mais n'était-ce pas vraiment l'accuser, ou plutôt la condamner,

et justement par écrit, que d'écrire en latin? Tout en reconnais-

sant les défauts de notre langue. Du Bellay ne veut pourtant pas

qu'on en exagère la faiblesse et la pauvreté. Elle commence à

fleurir, avait-il déjà dit ; elle n'est pas, ajoute-t-il, si vile et si

abjecte, elle n'est pas infertile au point de ne pouvoir produire

quelques fruits de bonne invention. Et ne lui reprochons pas

de se contredire. Ce qu'il veut, c'est établir d'abord que la langue

a besoin d'être cultivée, ensuite qu'elle profitera de cette cul-

ture. Sur le premier }>oint. il se séjtare de l'école gauloise, à

laquelle cette langue avait suffi; sur le second, il se sépare

des latiniseurs, qui la jugeaient indigne de soin. Mais il reste

conséquent avec lui-même. Si la langue n'était pas insuffisante,

il n'y aurait point lieu de la réformer; si elle était irrémédia-

blement « vile et abjecte », il n'y en aurait pas moyen. En la

montrant faible et i)auvre, mais susceptible de perfectionne-

ment, il montre qu'une réforme est souhaitable et que cette

réforme est possible.

Pourquoi notre langue est-elle si pauvre et si faible? Est-ce

« pour le défaut de nature? » Non pas, c'est « pour la coulpe de

ceux qui l'ont eue en garde et ne l'ont cultivée à suffisance ».

Toutes les langues, d'ailleurs, ont une même origine, et, à leur

1. Un disciple do Marot, poète lui-même. Le titre de son ouvrage est emprunté

au nom de ce Quintilius qu'Horace, dans son Art poétique, nous présente comme
le type du bon < censeur ». Du Bellay le nomme dans sa Défense, partie 11,

cliap. XI.

2. Poète et principal du collège de la Trinité à Lyon. Fontaine se défend très

vivement, dans une lettre à Jean de Morel, d'être l'auteur du Quintil. et prie

.Morel de soutenir envers et contre tous que le libelle est de Barthélémy Aneau.
— Voir le recueil des Lettres de Joachim du /ie//«(/, publiées par M. de Nolhac,

Paris, Cliaravay, 1883. Pour la question d'attribution, cf. un article de M. Tamizey
• le Larroque, Revue critique, 188;^, t. 11. p. et suiv.
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naissance, se valent les unes les autres. Elles ne sont pas nées

(l 'elles-mêmes comme des herbes ou des racines, celles-ci

infirmes et débiles, celles-là saines et robustes; leur vertu pro-

cède du vouloir et arbitre des mortels, et, si certaines sont

devenues riches, ce n'est point à leur « félicité » naturelle qu'elles

le doivent, mais à l'artifice, à l'industrie de ceux qui les par-

laient et les écrivaient.

Une telle théorie ne doit pas être admise sans réserves. Répu-

dions-en du moins ce qu'elle contient de rationaliste à l'excès.

Toutes les langues n'ont point à l'origine la môme valeur, et

leur développement est bien en relation avec le génie particulier

de chaque peuple, mais ne saurait se subordonner à ce que Du
Bellay appelle la fantaisie des hommes, entendant par là la fan-

taisie d'un petit nombre d'hommes. L'erreur capitale, et qui

devait compromettre sur ce point la réforme de la Pléiade,

c'était de croire que cette réforme se ferait révolutionnairement,

qu'il suffirait de quelques années et du vouloir de quelques

novateurs pour en assurer la réussite. Trompés par cette fausse

vue, et, d'ailleurs, cédant à l'impatience de leur zèle, Ronsard

et ses disciples firent avorter leur entreprise en osant trop d'un

seul coup, en se figurant qu'ils avaient plein droit sur la langue

et pouvaient à leur guise, sinon en transformer les lois, du

moins en violenter les habitudes traditionnelles.

C'est là une question de mesure, et, si la mesure manqua aux

réformateurs, Du Bellay ne se trompait point en soutenant que

le français était susceptible « d'illustration », et en conviant les

écrivains à 1' « illustrer ». Il cite fort justement l'exemple

du latin. Est-ce que la langue latine « a tousjours esté dans

l'excellence qu'on l'a vue » du temps d'Auguste? Mais comment

cette langue, si dure primitivement et si sèche, a-t-elle fait de

tels progrès, sinon grâce au traitement que lui appliquèrent les

Romains? Prenons autant de soin de la nôtre, qui « commence

encore à jeter ses racines », et le temps viendra sans doute, où,

étant sortie de terre, « elle s'eslevera en telle hauteur et gros-

seur qu'elle se pourra égaler aux Romains et Grecs ». Cette

prédiction de Du Bellay s'accomplira au siècle suivant : les poètes

de la Pléiade auront si bien enrichi notre langue (jue, pour la

rendre classique, il suffira à leurs successeurs de l'épurer.
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D écrire en français. — La condition qui s'impose tout

d'abord est, bien entendu, d'écrire en français. Du Bellay a

deux chapitres là-dessus : il conclut la première partie de son

livre en montrant qu'on ne saurait égaler les anciens dans

leurs idiomes et en s'élevant contre « ces reblanchisseurs de

murailles qui jour et nuict se rompent la teste, non pas même
à imiter, mais à transcrire un Virgile et un Ciceron » ; il con-

clut la seconde par une « exhortation aux François d'escrire en

leur langue » '. C'est ce que Ronsard redira bien des fois. Dans

son Abrégé d'art poétique, par exemple, rendant hommage à

ceux qui « depuis quinze ans ont illustré notre langage » :

« Quiconques, dit-il, furent les premiers qui osèrent aban-

donner la langue des anciens pour honorer celle de leur pays,

ils furent Aeritablement bons enfants, et non ingrats citoyens,

et dig'-nes d'estre couronnés sur une statue publique, et que

d'âge en âge on fasse une perpétuelle mémoire d'eux et de

leurs vertus ». Et dans sa j)réface de la Franciade : « C'est un

crime de leze-majesté d'abandonner le langage de son pays,

vivant et florissant, pour vouloir déterrer je ne sçay quelle

cendre des anciens et abbayer les verves des trespassez, et

encore opiniastrement se braver là-dessus, et dire : J'atteste les

Muses que je ne suis point ignorant, et ne crie point en lan-

gage A'ulgaire comme ces nouveaux venus qui veulent corriger

le Magnificat, encores que leurs escrits estrangers, tant soient-

ils parfaits, ne sçauroient trouver lieu qu'aux boutiques des

apothicaires pour faire des cornets. »

On a souvent, non sans raison d'ailleurs, accusé la Pléiade

d'un respect aveugle pour l'antiquité. Ce qu'il faut remarquer

ici, c'est qu'elle a définitivement affranchi notre littérature de

la langue latine, à laquelle tant d'écrivains, prosateurs ou

poètes, confiaient encore l'expression de leur pensée. La Défense

est, à son moment, une œuvre d'émancipation, et l'enthousiasme

de Du Bellay pour les lettres antiques ne l'empêche pas d'appar-

tenir au parti des « modernes ». On trouve dans son livre plus

d'indépendance sur bien des points que chez tel ou tel « ancien »

du xvn" siècle, Boileau par exemple. On y trouve un sens très

1. Une (le ses pièces, .1 M'"" Marr/uerHe, traite le même sujet.
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vif de ce que j'appellerais le « progrès » ou la « perfectibilité »,

si je ne craignais de faire un anachronisme. Du Bellay soutient

catégoriquement que , loin de le céder aux Grecs et aux

Romains, nous avons sur eux l'avantage d'une civilisation plus

avancée. « Quand la barbarie des meurs de notz ancestres eust

deu les * mouvoir à nous appeller Barbares, si est-ce que je ne

voy point pourquoy on nous doive maintenant estimer telz, veu

(ju'en civilité de meurs, équité des loix, magnanimité de cou-

raiges, bref en toutes formes et manières de vivre non moins

louables que profitables, nous ne sommes rien moins qu'eux;

mais bien plus, veu qu'ils sont telz maintenant que nous les

pouvons justement appeller par le nom qu'ilz ont donné aux

autres ». Et ne voyons pas dans ces lignes une boutade sans

conséquence. Du Bellay exprime plus d'une fois la même idée

(pii lui tenait évidemment au cœur. Ses arguments en faveur

des modernes sont d'ailleurs à peu près ceux que devaient faire

valoir, un siècle après, Charles Perrault et Fontenelle, sans

compter Pascal. « L'architecture, l'art du navigage et autres

inventions antiques, certainement sont admirables; non toute-

fois, si on regarde à la nécessité, mère des ars, du tout si

grandes qu'on doyve estimer les cieux et la nature y avoir

dépendu toute leur vertu, vigueur et industrie. Je produiray

pour tesmoins de ce que je dy l'imprimerie, seur des Muses et

dixiesme d'elles, et ceste non moins admirable que pernicieuse

foudre d'artillerie, aveques tant d'autres non antiques inventions

qui montrent véritablement que par le long cours des siècles

les espris des hommes ne sont point si abatardiz qu'on vou-

droit bien dire. » Sans doute. Du Bellay ne nie pas la supériorité

des anciens pour ce qui est du « savoir » et de la « faconde » ;

mais, ajoute-t-il, « que nous ne puissions leur succéder aussi

bien en cela que nous avons desjà fait en la plus grand' part de

leurs ars mécaniques et quelquefois en leur monarchie, je ne

le diray pas, car telle injure ne s'etendroit pas seulement contre

les espris des hommes, mais contre Dieu ».

Ce côté de la Défense devait être mis en lumière. xVvant de

reprocher aux novateurs ce qu'il y eut de superstitieux dans leur

1. Les Grecs.
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imitation des Grecs et des Latins, il fallait reconnaître que le culte

de l'antiquité se conciliait fort bien avec une généreuse confiance

dans l'avenir de notre langue et de notre poésie '. Ici encore, Du

Bellay semble se contredire ; mais l'inconséquence n'est qu'appa-

rente. Rappelons-nous le mot de La Bruyère : « On ne saurait

en écrivant surpasser les anciens que par leur imitation. »

L'auteur de la Défense dit exactement la même chose.

L'imitation des anciens. — Ce n'est pas, nous y revien-

drons tout à riieure, la langue des anciens que Du Bellay veut

imiter, c'est leur art. Quel autre moyen d'illustrer la langue

que de faire des chefs-d'œuvre? Aussi consacre-t-il toute la pre-

mière moitié de son second livre à une sorte de poétique. Et

c'est ici qu'il conseille d'imiter les anciens. « La plus grand'

part de l'artifice », ne craint-il pas de dire, est « contenue en

l'immitation. » Commençons par reconnaître ce qu'il v a

d'étroit dans cette théorie. Mais n'oublions pas que, si Du Bellav

recommande l'imitation, c'est pour la substituer à la traduction.

Il y a progrès. Les poètes français n'avaient fait pour la plu-

part, antérieurement à la Pléiade, que s'exercer dans les petits

sujets, auxquels suffisaient la légèreté, l'élégance, la grâce; ils

n'abordaient la haute poésie (jue comme traducteurs des anciens

et n'osaient pas encore voler de leurs propres ailes. La « ver-

sion » était. Th. Sibilet nous l'apprend dans son Art poétique,

publié en 1548, « le poëme le plus fréquent et mieux receu des

estimez poètes et doctes lecteurs ». Ce que prétend la Pléiade,

c'est de donner maintenant à la France des œuvres originales

qui se puissent comparer à celles de la Grèce et de Rome : au

lieu de traduire les anciens, elle les imitera, elle rivalisera avec

eux.

A vrai dire, l'imitation de l'antiquité, chez Ronsard et ses dis-

ciples, n'est pas assez libre. « imitateurs, troupeau servile! »

s'écrie éloquemment Du Bellay. Mais il ne fait encore là qu'imiter

Horace *; et d'ailleurs cette servilité dont il accuse ceux qui

1. Cf. Ronsard dans son Abréçié d'arl poétique : « Il vaut mieux servir à la

vérité qu'à l'opinion du peuple, qui ne veut sçavoir sinon ce qu'il void devant
ses yeux, et croyant à crédit, pense que nos devanciers estoient plus sages que
nous et qu'il les faut totalement suivre, sans rien inventer de nouveau, en cecy
faisant grand tort à la l)onne nature, laquelle ils pensent pour le jourd'huy eslre

brehaigne et infertile en bons esprits.

2. imitatores, servum pecusl (ÉpiL, I, xix.)
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écrivaient en latin ou ceux (jui traduisaient les anciens dans

notre lanj^ue, on poui-rait bien la lui rej»roclier à lui-même ainsi

qu'à tous les poètes dont il est dans la Défense le pcu'te-parole,

et, pour ainsi dire, l'introducteur. La Défense nous raj»j>elle à

chaque instant tels passages de Cicéron, d'Horace, de Quinti-

lien, que l'auteur s'est contenté de traduire, sans compter une

infinité d'autres dont nous avons, en le lisant, la réminiscence

plus ou moins lointaine. Et Du Bellay ne recommande-t-il pas lui-

même dans sa conclusion de piller sans conscience les Grecs et

l(»s Latins? « Là donques, Francoys, marchez couraigeusement

vers cete superbe cité romaine, et des serves dépouilles d'elle

(comme vous avez fait plus d'une fois) ornez vos temples et

antelz. Ne craignez plus ces oyes criardes, ce fier Manlie et ce

traître Camille... Pillez moy sans conscience les sacrez thesors

de ce temple delphiqne », etc. Il y a là sans doute une contra-

diction, et l'auteur du (Juintil Horatian })rend plaisir à la relever.

« Je ne venil reprendre en cest endroit * (ce c[ue néanmoins

tu defens aux autres de faire) tout le commencement de ceste

epistre estre emprunté et translaté de Horace, ne ton œuvre

quasi total estre rajdecé et rapetacé d'iceluy décousu de son

ordre. Car telles usurpations bien appropriées en leur lieu sont

très bonnes et louables. Cecy me desplaict qu'au 6° chapitre

du premier tu defendz aux autres, par adventure non moins

entendans les langues que toy, la translation des poëtes,

laquelle te permettant, ou tu attribues à toy plus que aux autres,

ou tu es juge inique. » Rien de plus juste en soi; mais, si Du

Bellay tombe dans le défaut qu'il reprend chez les autres, c'est

qu'il ne pouvait du premier coup rom[)re avec des habitudes

invétérées, et c'est aussi que l'art d'imiter en restant original

suppose une patience, une délicatesse, une mesure dont il n'était

pas encore capable.

Ronsard et Du Bellay, }»our ne parler que d'eux, auront, après

leur première efïervescence, une seconde mauière, beaucoup

plus discrète. Dès maintenant, il importe de le bien marquer,

ce (|ue combat la Défense, c'est l'imitation servile des anciens,

et ce qu'elle recomnumde, c'est une imilalion qui s'assimile les

1. Il s'agit de la Dédicace au cardinal Du Bellay.
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modèles et no les c()])ie [»oiiit, (jiii s'en ins[)ire lil)i'enient sans

s'y assujettir. Nous n'avons ([u'à voii' de quelle faeun Du Bellay

nous ex[)lique que les Latins aient enrichi leur laniiue. Imiter les

meilleurs auteurs iirecs, se transformer en eux, les dévorer, et,

après les avoir bien dig-érés, les convertir en sang et en nourri-

ture, voilà, nous dit-il, ce que les Latins ont fait; et ce qu'ils

ont fait en prenant les Grecs })our modèles, c'est ce que nous.

Français, nous devons faire en prenant pour modèles et les

Grecs et les Latins. Le passage est de lui-même assez signili-

catif ; C()m}tlétons-le ce[)endant ])ar qu(d(|ues lignes de la préface

de rOlive, dans les(pielles Du Bellay exprime la même idée

avec plus de })récision : « Si }>ar la lecture des bons livres je

me suis imprimé quelques traicts en la fantasie, qui après,

venant à exposer mes petites conceptions selon les occasions qui

m'en sont données, me coulent beaucoup plus facilement en la

{dume qu'ils ne me reviennent en la mémoire, doit-on pour

ceste raison les app(der })ieces rapportées? » Nous avons là,

exactement, la théorie classique. Ronsard et ses disciples peu-

vent bien, sui'tout au début, imiter avec hâte, avec violence;

mais c'est le défaut de leur art, non de leur méthode. La

m(''tbode qu'ils recommandent ne ditlere en rien de celle que

pratiquèrent après eux nos classicjues depuis Malherbe jusqu'à

Chénier. Seulement le génie français n'avait })as en leur temps

pleine conscience de lui-môme, et ne faisait encore que s'essayer

à la haute poésie : de là ce que l'imitation a si souvent chez eux

de gauche et de contraint.

La Pléiade et les traditions de la poésie nationale.

— On s'est plaint (jne Ronsard et ses amis abolissent nos tradi-

tions nationales pour se vouer au culte des anciens. 11 faut

regretter sans doute (ju'ils aient prétendu tout refaire, ou, pour

mieux dire, tout faire, comme si la poésie française allait dater

d'eux. Mais le leur reprocher serait injuste : ils ig-noraient la

belle époque de notre moyen âge poétique et n'en connaissaient

que le déclin. « De tous les anciens poètes françoys, dit J. Du
Bellay, quasi un seul, Guillaume du Lauris et Jean de Meun

sont dig-nes d'estre leuz, non tant pour ce qu'il y ait en eux

beaucoup de choses qui se doyvent immiter des modernes,

comme pour y voir cpiasi c(unme une [)remiere imaige de la
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langue françoyse, vencrablc pour son antiquité. » A l'époque de

la Pléiade, et depuis longtemps déjà, le Roman de la Rose était

universellement jé[)uté le plus considérable et Ir plus ancien

monument du génie national. Or, l'infiuenee prédominante que

cette œuvre exerça pendant plus de deux cents ans, et qu'elle

exerçait encore vers le milieu du xvi" siècle malgré l'interven-

tion momentanée de François Villon et malgrré ce que Marot,

qui la traduisit lui-même et s'en inspira, venait d introduire

dans notre poésie de plus aisé, de jdus libre et de plus vif, cette

intluence n'avait pas été assez beureuse pour qu'on puisse faire

un crime à la Pléiade de nous en afTranchir; bien au contraire,

ce fut aux novateurs un de leurs titres les plus méritoires que

de rompre décidément et définitivement avec ces lieux com-

muns d'allégorie froide et pédantesque dans lesquels le Roman
de la Rose avait pour si longtemps fourvoyé toute invention

poétique.

Quant aux poètes immédiatement antérieurs, peut-être la

Pléiade ne leur rendit-elle pas justice. C'est ce que le Quintil

reproche à Du Bellay : « Tu accuses à grand tort et très ing-ra-

lemont l'ignorance de noz majeurs..., lesc|uels... n'ont esté ne

simples n'ignorans ny des choses ny des parolles. » Mais ceux

que le Quintil défend contre les novateurs, qui sont-ils donc?

Des poètes qui comme Mescbinot, Molinet, Crétin avaient réduit

tout leur art à <le vaines et laljorieuses puérilités. Quant à

Marot, s'il plaît à certains, ainsi que le dit la Défense, « pour ce

qu'il est facile et ne s'esloig:ne point de la commune manière de

parler», les novateurs, eux, sont plutôt disposés à voir dans

cette aisance même et dans cette familiarité un défaut d'éléva-

tion, de noblesse et de g-randeur. C'est à de plus fortes qualités

qu'ils visent, et l'on avouera que Marot, avec toute sa g-ràce et

son élég-ant badinage, ne pouvait satisfaire leur besoin de ce

que Du Bellay nomme « quelque plus hault et meilleur style »,

leurs instincts et leur pressentiment d'une poésie g-rave, ample,

relevée, dig-ne en un mot de soutenir la comparaison avec celle

(b^s anciens.

Aussi faut-il leur pardonner s'ils ont trop dédaigiu'' leurs pré-

décesseurs. Pas tous, au surplus. Nous venons de dire pourquoi

la Pléiade se montra si sévère à Marot; mais il v a d'autres
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poètes contemporains deMarot qu'elle ne nomme jamais qu'aAec

respect, ceux (pii avaient déjà, avec plus ou moins de bonheur,

tenté d'ennoblir notre poésie, et que l'on doit considérer à bien

|»lus juste titre que Marot et ses disciples comme les vrais pré-

curseurs de la réforme. C'est Jean Le Maire, dont la Défense dit

(pi'il a le premier illustré les Gaules et la langue française; c'est

Héroët, dont « tous les vers sont doctes, graves, elabourez ' »
;

c'est Jacques Pelletier, que Ronsard, dans la préface de ses

Odes, appelle « un des plus excellents poètes de notre âge »
;

c'est Maurice Scève, que Du Bellay surnomme le « Cygne nou-

veau », auquel il va luentot écrire ces vers :

Gentil esprit, ornement de la France,

Qui, d"Appollon sainctemcnt inspiré.

T'es le premier du peuple retiré

Loin du chemin tracé par ignorance -.

Tous ces poètes, la Pléiade les honore et se fait honneur en

reconnaissant ce qu'elle leur doit.

Chez Marot lui-même, les symptômes de la Renaissance sont

<léjà bien manifestes. Mais justement c'est se contredire que de

nous montrer en Marot le délicat imitateur des anciens, que

d'insister même sur les rares passages oi^i il a montré quelque

élévation, pour accuser ensuite la Pléiade d'avoir inauguré hors

de lui, voire contre lui, une tradition nouvelle. Tout ce que

Marot pouvait faire avec son savoir insuffisant, avec son talent

aimable et gracieux, il le fit, avant l'avènement de la Pléiade ;

mais, comme le dit Sainte-Beuve, « pour remettre les choses

de l'esprit en digne et haute posture, il était besoin d'une entre-

prise, d'un coup de main vaillant dont Marot et ses amis n'étaient

pas capables ^ », et il n'y a pas lieu de s'étonner si l'auteur de la

Défense indique ce qui restait à faire plutôt que ce qui avait été

déjà fait.

L'idée essentielle, dans la poétique de Du Bellay, c'est qu'il

faut abandonner les genres du moyen âge et restaurer ceux de

l'antiquité. Sur le premier point nous remarquons que beau-

1. Défense, 11, i. Cf. encore \'Ode xui du Recueil de poésie, que Du Bellay adresse

à Hért)ët.

2. V Olive, sonnet cv. \

3. Nouveaux lundis, t. XIII, p. 292.
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coup (le ces « vieilles poésies françaises » pour lesquelles il pro-

fesse un tel mépris, ou bien n'étaient déjà plus en vogue, comme
le virelai et le rondeau, ou bien, comme le cbant royal, ne

méritaient nullement le nom d' « espisseries ». Sur le second,

il ne faut pas oublier que la [dupart des genres antiques dont

il recommande Timitation étaient déjà renouvelés. Le sonnet,

« docte invention italienne », avait été introduit dans notre

poésie par Marot et Saint-Gelais, — Fépigramme, par Marot, et

même « cette plaisante épigramme à l'exemple d'un Martial »,

puisqu'une trentaine des pièces qu'il a publiées en ce genre sont

imitées du poète latin, — l'ég'log'ue, par Jean Le Maire, par Cré-

tin, par Hugues Salel, par Maurice Scève, par Marot encore, —
l'élégie etré}»ître, par le même Marot, qui porta dans l'une, sinon

beaucoup de sentiment, du moins une élégance et une précision

de style fort louables, et dans l'autre tous les plus beureux dons

de son aimable talent. Il n'y a pas jusqu'à l'ode qui, en dépit de ce

qu'en dit Ronsard \ n'eût été restaurée et mise en honneur. C'est

au point que, si l'on se rend compte des innovations qu'avaient déjà

faites les prédécesseurs de la Pléiade, on est presque tenté de se

demander à quel titre Ronsard et ses amis se posèrent en réno-

vateurs. Aussi le Quintil Horatian accuse-t-il Du Bellay tantôt de

mépriser injustement les vieux genres domestiques en laissant

« le blanc pour le bis », tantôt de préconiser sous le nom d'Odes

ce qu'il rejetait sous celui de Chansons ou de rejeter sous le nom

de Coq-à-l'Ane ce qu'il préconisait sous celui de Satires.

Mais si nous considérons l'auteur du QuintU comme le repré-

sentant de l'école antérieure à Ronsard, il suffit de lire son livre

pour voir que la Défense instaure véritablement quelque chose

de nouveau. Quoiqu'il reproche aux réformateurs de répudier

les traditions gauloises et de rendre leur poésie et leur langue

inaccessibles au vulgaire, il n'en réserve pas moins son admi-

ration pour ce qu'il y avait dans les poètes précédents de jdus

laborieux et de plus ardu en même temps que de plus vain ; et

rien ne légitime mieux la tentative de la Pléiade, rien n'en

montre mieux la nouveauté que de la voir se réclamer des Cré-

tin et des Molinet, et recommander encore les rimes équivoques

1. Dans la préface de son premier recueil.
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commo (( la })lus excellente forme » de la poésie française.

D'autre part, les genres que l'école marotique avait renouvelés

lies anciens étaient les moins élevés. Ne parlons pas de l'ode,

car si Thomas Sibilet en introduit le nom dans notre langue, la

seule ode qu'il connaisse et dont il cite des exemples est celle

qui exprime « les aflTections tristes ou joyeuses, craintives ou

espérantes de l'amour », et il n'a aucune idée d'un lyrisme

supérieur. L'épigramme, le sonnet, l'élégie, l'églogue, l'épître,

c'est quelque chose sans doute, mais ce n'est pas la haute poésie

que conçurent tout d'abord les novateurs. Ces genres, après

que lui-même et ses amis les auront pourtant illustrés et

amplifiés, Ronsard, dans sa préface de la Franciade, les appel-

lera « menus fatras ». Et, quand ils n'avaient encore été cul-

tivés que par l'école de Marot, comment donc la Pléiade devait-

elle les juger? C'est ce que nous pouvons voir dans la

Défense : Du Bellay renvoie les faiseurs d'épigrammes à l'école

de Martial, les faiseurs de chansons à celle d'Horace, il dédaigne

l'épître, dans laquelle Marot avait laissé des chefs-d'œuvre,

« pour ce qu'elle est volontiers de choses familières et domesti-

(jues ». Ce sont les grands genres dont Ronsard et ses disciples

veulent doter notre poésie, et, s'ils cultivent aussi les genres

inférieurs, ils prétendent y porter une noblesse, une élévation,

une dignité que leurs devanciers ne soupçonnaient même pas.

Nouvelle conception de la poésie. — Et voilà sans

doute ce qu'il y a de vraiment nouveau dans la tentative de la

Pléiade. Comme le dit Du Bellay, la Pléiade a cherché une

« forme de poésie plus exquise ». Ce qui la distingue surtout

de l'école antérieure, c'est la conception haute et grave de l'art.

Nous aurons tout à l'heure mainte occasion de reprocher à

Ronsard et à ses disciples leur érudition, leur enflure, le gali-

matias sublime dans lequel ils se sont trop souvent égarés. Mais

il faut aussi rendre hommage à la générosité de leurs ambitions

et à la noblesse de leur idéal. La Défense est déjà, sur ce point,

assez significative; YAbrégé rfVlr^ poétique l'est encore plus.

Jusqu'à Ronsard et Du Bellay, la poésie avait été considérée soit

comme un délassement ingénieux, soit comme un exercice de

patiente industrie. Ils sont les premiers qui en conçoivent la

grandeur et la dignité morale. Voyez quel portrait Du Bellay
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nous trace des « poètes courtisans » dans la Défense elle-même,

et, plus tard, dans une satire célèbre. Les poètes courtisans, ce

sont tous ces rimeurs à la mode qui font consister la [)oésie

kc dans « (juclques petits sonnets petrarquisés ou quelques mignar-

dises amoureuses » \ Ceux-là, Du Bellay leur conseille de se

retirer au bagage avec les pages et laquais, ou, du moins, aux

palais des grands seigneurs, entre les dames et demoiselles. Il

est bien vrai que ce dédain de la « cour », et, si l'on pouvait

dire, des « salons », indique déjà ce qu'aura la réforme de

pédantesque et de rébarbatif. Mais nous remarquons en ce

moment combien la doctrine des novateurs est supérieure à celle

de l'école marotique, pour qui son art n'est qu'un badinage.

Pour Ronsard et Du Bellay, le poète est vraiment un élu, un

inspiré. Ils croient à je ne sais quel génie divin qui anime

ceux dont le ciel a fait choix.

Le don de poésie est semblable à ce feu

Lequel aux nuits d'hiver comme un présage est veu

Ores dessus un (leuve, ores sur une prée.

Ores dessus le chef d'une forest sacrée,

Sautant et jaillissant, jetant de toutes pars

Par l'obscur de la nuit de grands rayons espars ^.

Dans une autre pièce, Ronsard rencontre une troupe de femmes

errantes dont le visage triste et fatigué porte cependant comnn^

le sceau d'une origine royale. Il leur demande leur nom : ce

sont les Muses. Une d'elles lui répond par ces vers :

Au temps que les mortels craignaient les dcilez.

Ils bastirent pour nous et temples et citez
;

Montaignes et rocher» et fontaines et prées

Et grottes et forests nous furent consacrées.

Notre mestier estoit d'honnorer les grands rois.

De rendre vénérable et. le peuple et les lois,

Faire que la vertu du monde fust aimée

Et forcer le trespas par longue renommée.

D'une flame divine allumer les esprits,

Avoir d'un cœur hautain le vulgaire à mespris.

Ne priser que l'honneur et la gloire cherchée

Et tousjours dans le ciel avoir l'âme attachée '.

1. Ronsard, Préface des Odes.

2. Poèmes, Disc, à J. Grévin.

3. Bocage rouai. Dialogue entre les Muses deslogecs et Ronsard.
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Et voici les nobles traits dont il marque les [)oètes

Dieu les tient agitez et jamais ne les laisse;

D'un aiguillon ardant il les picque et les presse.

Ils ont les pieds à terre et l'esprit dans les cieux.

Le peuple les estime enragez, furieux :

Ils errent par les bois, par les monts, par les prées,

Et jouissent tous seuls des Nymphes et des Fées *.

Quel que doive être le succès de leur tentative, les novateurs se

distinguent déjà de l'école précédente par une tout autre notion

de la poésie; ils ne tinrent pas à la vérité les promesses du

début, ou même ne restèrent pas fidèles aux premières ambi-

tions; mais, pour que l'avènement de la Pléiade marque une

ère nouvelle, il n'est pas nécessaire qu'elle réalise son idéal, il

suffit qu'elle l'ait conçu.

Moyens d'illustrer la langue. — C'est afin d'illustrer la

poésie que Ronsard et ses amis veulent illustrer la langue;

mais plutôt les deux réformes n'en sont réellement qu'une : ils

ont besoin de se créer une langue pour renouveler la poésie,

une langue plus ricbe, plus noble, plus ferme, et cette langue,

d'autre part, ils ne la créeront qu'en faisant œuvre de poètes.

Après avoir exposé sa poéti([ue, Du Bellay, revenant à la

langue, indique les innovations par lesquelles il se propose de

l'enricbir et de la fortifier. Pour ce qui est de la prose, il nous

renvoie au traité d'Etienne Dolet sur VOrateur français : en

étudiant cette partie de la Défense, souvenons-nous qu'il ne

parle que de la langue du poète, car on s'expose autrement à

lui faire d'injustes criticjues. Aussi bien, le but des novateurs

est de donner à la poésie une langue distincte de la prose. Sans

doute ils ne devaient pas y réussir : cinquante ans après la

Défense, Malherbe renvoyait aux crocheteurs du Port-au-Foin

ceux qui voulaient aj)prendre à bien parler, et si lui-même con-

serve encore nombre de formes et de tours qui n'ont rien de

populaire, il n'en est pas moins A^rai que la langue des poètes

tendra chez nous de plus en plus à se confondre avec celle des

prosateurs. Mais c'est ce que la Pléiade ne pouvait p^'évoir, et

chez la plupart des autres peuples, comme chez les anciens,

1 Bocage roj/al. Dialor/ue entre les Musea deslogees et Ronsard.
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qu'elle imitait encore en cela, il y a pour la poésie un langaire

particulier, très diflërent, chez certains, du langage de la prose.

Indiquons brièvement les procédés d'illustration que recom-

manda la Pléiade et qu'elle pratiqua. D'abord pour le vocabu-

laire, ensuite pour la syntaxe.

1° Vocabulaire. — Pour le vocabulaire, elle l'enrichit soit

par des emprunts aux langues étrangères, vivantes et mortes,

soit en restaurant ou en inventant des mots français.

Du Bellay commence par revendiquer pour le poète le droit

d'innover. « Vouloir oter la liberté à un scavant homme qui

voudra enrichir sa lang-ue d'usurper quel({uesfois des vocables

non vulgaires, ce seroit retraindre notre langue soubz une trop

rigoureuse loi. » De môme, Ronsard, dans la préface de la

Franciade : « Dayantag'e, je te veux bien encouragfer de prendre

la sagre hardiesse d'inventer des vocables nouveaux... Il est fort

difficile d'escrire bien en nostre langue, si elle n'est enrichie

autrement qu'elle n'est pour le présent de mots et de diverses

manières de parler. » Et plus loin : « Il ne se faut estonner

d'ouir un mot nouveau, non plus que de voir quelque nouvelle

jocondalle, nouveaux tallars, royales, ducats de sainct Etienne et

pistolets. Telle monnoye, soit d'or ou d'argent, semble estrange

au commencement, puis l'usage l'adoucit et domestique, la fai-

sant recevoir, lui donnant authorité, cours et crédit, et devient

aussi commune que nos testons et nos escus au soleil. » Et, flans

son Abrégé d'Art poétique, il fait remarquer avec raison que

« les poètes, comtne les plus hardis, ont les premiers forgé et

composé les mots, lesquels, pour estre beaux et significatifs, ont

passé par la bouche des orateurset du vulgaire, puis fînablement

ont esté receus, louez et admirez d'un chacun ^). D'ailleurs, Ron-

sard et Du Bellay sont aussi d'accord pour recommander la dis-

crétion : le premier veut qu'on se montre « très avisé », que les

mots dont l'on enrichit le vocabulaire soient « moulez et

façonnez sur un patron déjà receu du peu[)le », et le second

qu'on procède « avec modestie, analogie et jugement de

l'oreille ».

La langue italienne et l'espagnole fournirent à notre vocabu-

laire du xvi" siècle un grand noml)re de mots dont beaucoup ont

été emjtloyés par les poètes de la Pléiade. Mais le rôle de Ron-
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sard et de ses amis fut plutôt, sur ce point, de défendre l'idiome

national contre l'invasion des lanirues étrangères, notamment

contre 1' « italianisation » : ils sont des Celtophiles et non des

Philausones '.

Quant aux langues anciennes, les emprunts qu'ils y firent

sont peu nombreux : presque tous les mots grecs ou latins

dont ils se servirent étaient déjà en usage chez leurs prédéces-

seurs. En fait de termes savants, Du Bellay ne recommande que

ceux de science ou de philosophie, qui seront dans notre langue

« comme estrangers en une cité ». A part ces termes techniques,

que nous avons toujours, au fur et à mesure de nos besoins,

demandés aux langues anciennes, surtout à la grecque, l'œuvre

de la Pléiade consista bien plutôt à débarrasser le vocabulaire

d'une foule de barbarismes savants que les « rhétoriqueurs » y
avaient fait entrer. « Use de mots purement francoys », dit Du
Bellay dans la Défense. Et Ronsard, de son côté, ne perd pas

une occasion de s'élever contre les écumeurs de latin. Il admet

sans doute les termes savants qui « sont déjà receus et estimez

d'un chacun », mais il répudie ceux que l'usage n'a pas déjà

francisés et défend aux poètes d'en créer de nouveaux. « Je te

veux encore advertir de n'écorcher point le latin, comme nos

devanciers qui ont trop sottement tiré des Romains une infinité

de vocables estrangers, veu qu'il y en avoit d'aussi bons en nostre

propre langage ^ » Et nous avons encore le témoignage de

d'Aubigné, rappelant ce que Ronsard lui répétait souvent, à lui

et à ses autres disciples : « Mes enfants defl'endez vostre mère de

ceux qui veulent faire servante une damoyselle de bonne maison.

Il y a des vocables qui sont françois naturels, qui sentent le

vieux, mais le libre françois... Je vous recommande par testa-

ment que vous ne laissiez point perdre ces vieux termes, que

vous les employiez et deffendiez hardiment contre des maraux

qui ne tiennent pas élégant ce qui n'est point escorché du latin

et de l'italien, et qui aiment mieux dire coUauder, contemner,

blasonner, que louer, niespriser, blasmer : tout cela est pour

l'escolier limousin '. » La Pléiade n'a point parlé grec ou latin

1. On sait que Philausone et Celtophile sont les deux interlocuteurs du dia-

logue de Henri Estienne sur Le langage français italianisé,

2. Abrégé d'Art poétique.

3. Avertissement des Tragiques.
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en français. Sa poési(3 est trop souvent iirecque et latine par

Térudition, par les souvenirs mythologiques, {)ar la pensée ou

même par le sentiment, et c'est sans doute ce que Ronsard

veut faire entendre quand il dit :

Les François qui mes vers liront,

S'ils ne sont et Grecs et Romains,

Au lieu de ce livre, ils n'auront

Qu'un pesant faix entre les mains '.

Mais rien de plus faux que de se représenter les Ronsar-

distes comme des écorcheurs de grec et de latin. Au point

de vue du vocabulaire, ils ont illustré la langue française en

usant des ressources qu'elle mettait à leur disposition. Si

l'idiome poétique qu'ils se façonnèrent était artificiel dans sa

formation, il était tout national par ses éléments.

Les nombreux mots d'origine française dont la Pléiade enri-

chit le vocabulaire sont des archaïsmes, des termes dialectaux,

des emprunts faits aux langages « mécaniques », enfin des néo-

logismes, formés surtout par dérivation.

Du Bellay invite le poète à « usurper quelquefois et quasi

comme enchâsser ainsi qu'une pierre précieuse et rare quel-

ques mots antiques en son poëme », et lui conseille de lire les

vieux romans, où il trouvera des termes comme ajourner pour

faire jour, anui/ter \\o\xy faire nuyt, assener pour frapper, isnel

pour leijer, « et mil' autres bons motz que nous avons perduz

par notre négligence ». Et il ajoute : « Ne doute point que le

modéré usage de telz vocables ne donne grande majesté tant au

vers comme à la prose, ainsi que font les reliques des sainctz

aux croix, et autres sacrez joyaux dédiez aux temples. » De

même, Ronsard, dans son Ahréyé <VArt poétique : « ï ne

rejetteras point les vieux mots de nos romans », etc. Et, dans

la préface de \-à Franc iade : « Je t'adverti de ne faire conscience

de remettre en usage les antiques vocables, et principalement

ceux du langage wallon et picard, lequel nous reste par tant de

siècles l'exemple naïf de la langue françoise... »

L'un et l'autre, Du Bellay et Ronsard, s'accordent d'ailleurs à

1. En tète des poésies en l'honneur de Charles L\.

Histoire de la langue. HI. I 1
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recommander, ici encore, beaucoup de mesure, et, comme dit le

dernier, « une mûre et prudente élection ».

Sur les termes dialectaux, nous ne trouvons rien dans la

Défense, mais A^oici ce qu'en dit Ronsard dans VAbré(]è d'Art

poétique : « Tu scauras dextrement choisir et approprier à ton

œuvre les mots les plus significatifs des dialectes de nostre

France, quand mesmement tu n'en auras point de si bons ny de

si propres en ta nation; et ne se faut soucier si les vocables

sont gascons, poictevins, normands, manceaux, lionnois, ou

d'autres pais, pourveu qu'ils soient bons et que proprement ils

sig-nifient ce que tu veux dire. » Et, dans la })réface de la Fran-

ciade : « Je te conseille d'user indifïeremment de tous dialectes;

entre lesquels le courtisan est tousjours le plus beau, à cause de

la majesté du prince; mais il ne peut estre parfait sans l'aide des

antres, car chacun jardin a sa particulière fleur, et toutes nations

ont afTaire les unes des autres, comme en nos havres et ports la

marchandise bien loin cherchée en l'Amérique se débite partout.

Toutes provinces, tant soient-elles maigres, servent aux plus

fertiles de quelque chose, comme les plus foibles membres et

les plus petits de l'homme servent aux plus nobles du corps '. »

Quant aux métiers et arts mécaniques. Du Bellay et Ronsard

en parlent surtout pour inviter le poète à y chercher la matière

de « belles comparaisons » et de « vives descriptions » ; nous

aurons tout à l'heure l'occasion d'y revenir. Mais la Pléiade en

emprunta aussi bien des mots qu'elle fit passer des idiomes

techniques dans la langrue de la poésie -.

Restent les néologismes, que les novateurs forment presque

tous au moyen du « provignement » ^ « De tous vocables, quels

<pi"ils soient, lit-on dans \Abrégé dArt poétique, en usagre ou

hors d'usage, s'il reste encores quelque partie d'eux, soit en

nos verbe, adverbe, participe, tu le pourras par bonne et cer-

taine analogie faire croistre et multijdier... Puisque le nom de

verve nous reste, tu pourras faire sur le nom le verbe verver

et l'adverbe vervement; sur le nom (ïessoine, essoiner, essoiue-

ment, et mille autres tels; et quand il n'y auroit que l'adverhe,

1. Voici quelques termes dialectaux que la Pléiado restaura : bers (berceau),

harsoiv (hier soir), besson (jumeau).
2. Par exemple : creuset, coupelle, rjaignaç/e, erre, siller. etc.

3. Voir ci-dessous pour les mots composés.
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tu pourras faire le verbe et le participe liltrement et hardiment;

au pis aller tu le cotteras en la marge de ton livre pour donner

à entendre sa signification ; et sur les vocables receus en usage,

comme pa!/s, eau, feu, tu ferait pays&r, ever, fouer, evement, folle-

ment; et mille autres tels vocables qui ne voyent encores la

lumière, faute d'un liardy et bienheureux entrepreneur. » Même
conseil dans la préface de làFranciade : « Outre plus, si les vieux

mots abolis par l'usag-e ont laissé quelque rejetton, comme les

branches des arbres coupez se rajeunissent de nouveaux dra-

geons, tu le pourras provigner, amender et cultiver, afin qu'il se

repeuple de nouveau; exemple : de lobbe, qui est un vieil mot

françois qui signifie mocquerie et raillerie, tu pourras faire sur

le nom le verbe lobber, qui sigrnifiera mocquer etgaudir, et mille

autres de telle façon. »

Il n'y a rien, on le voit, de subversif dans ces divers procédés,

rien même qui n'indique chez Ronsard et ses amis une très

juste intellig'ence des ressources comme des besoins de la

langue. C'est tout au plus si l'on peut leur reprocher de n'en

avoir pas usé avec assez de discrétion. Encore le reproche

s'adresserait-il beaucoup moins à Ronsard et à Du Bellay qu'à

certains poètes de la génération postérieure, qui eurent le tort

de renchérir sur leurs devanciers. La plupart des mots ainsi

formés restèrent dans la langue, et plusieurs, qui en furent

exclus, y avaient figuré avec honneur.

2° Syntaxe. — Pour ce qui est de la syntaxe, nous nous bor-

nerons à signaler les plus notables innovations de la Pléiade.

Ce sont : l'emploi de l'infinitif pris substantivement, l'emploi de

l'adjectif comme nom ou comme adverbe, l'emploi d'épithètes

composées, enfin l'inversion.

Des trois premières, il suffira d'indiquer quelques exemples,

ceux-là justement que cite la Défense même. « Use hardiment,

dit J. Du Bellay, de l'infinitif pour le nom, comme rai1er, le

chanter, le vivre, le mourir. De l'adjectif substantivé, comme le

liquide des eaux, le vuyde de l'air, le fraiz des timbres, Fepez des

forestz, Venroué des cimbales, pourveu que telle manière de parler

ajoute quelque grâce et véhémence... Des noms pour les

adverbes, comme Hz combattent obstinez, pour obstinément, il

vole leyer, pour légèrement. »
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L'emploi de linfinitif comme suljstantif n"a rien que de con-

forme au génie de notre idiome, et Ton pourrait en citer un

grand nombre d'exemples dans la langue actuelle. L'emploi de

l'adjectif comme nom n'est pas moins frécjuent, et nous avons

vu d'ailleurs les restrictions qu'y fait Du Bellay. Enfin l'emploi

de l'adjectif comme adverbe se conserve jusque vers le milieu

du xvn° siècle, et, quoiqu'il paraisse un peu dur, certains écri-

vains de notre temps ont essayé de le remettre en honneur.

« Tu composeras hardiment des mots à l'imitation des Grecs

et des Latins, dit Ronsard dans son Ahrérjé cVArt poétique,

pourveu qu'ils soient gracieux et })laisants à l'oreille. » C'est ce

qu'il avait fait lui-même, et, avec lui, tous les poètes de la

Pléiade. D'abord, les composés par juxtaposition, comme

chèvrepied, cuissené, etc., ou comme aigredoux, dont J. Du

Bellay, dans la Défense, fait honneur à Lazare de Baïf, et autres

'semblables. Ces mots-là ne semblent guère heureux; mais les

Ronsardistes n'en formèrent qu'im très petit nomlire. Ensuite,

et surtout, les adjectifs comme chasse-pieine , rase-terre, porte-

flambean, etc. Il y avait eu de tout temps dans notre langue des

mots composés de la sorte; seulement les poètes de la Pléiade

emploient ces mots comme épithètes et non plus comme sub-

stantifs, c'est là leur innovation. Ils en furent trop prodigues,

et leurs disciples, en particulier du Bartas, les discréditèrent

par l'abus qu'ils en firent; mais on peut croire que de tels mots

n'étaient point déplacés dans la langue poétique. Fénelon les

regrettera plus tard, en remarquant qu'ils « servaient à abréger

et à faciliter la magnificence des vers ». Il y en a plusieurs, et

de très pittoresques, dans La Fontaine; par exemple, la gent

trotte-menu. On en trouve encore de loin en loin quelque

exemple chez nos auteurs modernes '. Sainte-Beuve a dit : « des

écTWdim^ porte-sceptre -
. »

Pour l'inversion, Ronsard semble en blâmer l'usage quand

il dit dans la préface de la Franciade : « Tu ne transposeras

jamais les paroles ny de ta prose ny de tes vers, car nostre langue

ne le peut porter, non plus que le latin un solécisme. Il faut

dire : Le roy alla coucher de Paris à Orléans, et non pas : A

\. Cf. A. Darmesteter, De la formation des mois composés.

2. Nouveaux lundis, II, 1402.
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Orléans de Paris le roy coucher alla. » Les poètes de la Pléiade

et Ronsard lui-môme n'en firent pas moins de l'inversion un

fréquent emploi. Ils lui durent d'heureux efTets, mais elle les

emharrassa trop souvent dans des constructions pénibles ou

obscures. Leur tentative ne pouvait réussir, parce qu'elle était

en opposition avec le caractère analytique de notre langue

moderne. Pourtant la poésie continua pendant toute l'époque

classique à admettre certaines inversions qui lui étaient propres.

C'est de nos jours seulement qu'a triomphé définitivement la

théorie opposée à celle de la Pléiade et que la langue poétique

s'est sur ce point comme sur les autres réduite à celle de la prose.

Les constructions qu'innovèrent Ronsard et ses amis étaient

calquées sur les langues anciennes. C'est ici qu'on pourrait jus-

tement leur reprocher leurs latinismes et leurs héllénismes.

« Tout ainsi, disait déjà la Défense, qu'entre les aucteurs latins

les meilleurs sont estimez ceux qui de plus près ont immité les

Grecs, je veux aussi que tu t'eforces de rendre au plus près du

naturel que tu pouras la phrase et manière de parler latine,

en tant que la propriété de l'une et l'autre langue le voudra

permettre. Autant te dy-je de la greque... » Remarquons pour-

tant la réserve que fait l'auteur. A vrai dire, la plupart des

procédés de construction dont usèrent les novateurs n'avaient

rien qui répugnât à la langue française, et l'on ne peut guère

leur reprocher que l'al^us des épithètes composées et des inver-

sions.

3" Style poétique. — Ce n'est pas seulement la langue de

la poésie que les Ronsardistes voulaient réformer; c'en est aussi

le style. Cette partie de la réforme réussit le mieux par ses côtés

les plus contestables, notamment l'usas-e de la mvtliolos-ie et la

formation de ce qu'on appelle le style noble.

Jean Le Maire de Relges, mêlant les légendes de l'antiquité

classique avec celles du moyen âge, introduisit un des premiers

la mythologie antique dans notre littérature. Ce qu'il avait fait

sans idée préconçue, en se laissant aller aux souvenirs de sa

vaste érudition, Ronsard le fait de parti pris avec le dessein de

rehausser et d'embellir la poésie française. Nous savons aujour-

d'hui que le merveilleux païen fut le produit direct de l'esprit

religieux, enclin, dans les temps primitifs de l'humanité, à per-
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sonnifier toutes les forces physiques, toutes les manifestations de

la vie. Les réformateurs du xyi" siècle, n'y voyant que des fictions

poétiques, crurent imiter ranti(juité en se les appropriant, en

puisant à pleines mains dans ce dictionnaire de métaphores

toutes prêtes. Nous aussi, nous avions eu notre mythologie.

Le moyen âge, dans cet état de foi instinctive et de naïve

croyance qui avait favorisé en Grèce la création et le dévelop-

pement des mythes, s'était formé un merveilleux populaire qui

tient une place considérable dans sa poésie. N'ayant que du

dédain pour le passé de la nation, la Pléiade proscrivit de notre

littérature non seulement les légendes des fées et des génies ,^

mais même le merveilleux chrétien, pour y su])stituer la mytho-

logie olympique. Cette réforme est une de celles qui eurent le

succès le plus durable. Des protestations, cependant, ne tarde-

ront pas à s'élever. Non que de plus clairvoyants admirateurs

de l'antiquité réclament en faveur d'une inspiration plus origi-

nale et plus franche. Ceux qui seront sur ce point en opposition

avec Ronsard protesteront au nom du christianisme, menacé

par les divinités de l'Olympe : ce sont Du Bartas, Guy du Faur

de Pibrac, enfin Vauquelin de la Fresnaye, qui, dans son Art

poétique, où il exposée en général les idées de la nouvelle école,

veut que nos poètes abandonnent les héros païens et que le fond

même des épopées soit emprunté au christianisme. La lutte

entre les partisans de la mythologie et ceux du christianisme

poétique aura surtout du retentissement vers le milieu du

xvii^ siècle. Mais les épopées des Chapelain, des Saint-Sorlin,

des Coras, feront beau jeu à Boileau pour consacrer définitive-

ment le triomphe du merveilleux païen : son .-ir/ poétique donne

de l'épopée une définition en vertu de laquelle la « fable » en est

un élément essentiel.

Sous prétexte que, comme dit Ronsard, le style de la prose

est « ennemi capital ' » du style de la poésie, la Pléiade eut

le tort d'introduire certaines pratiques de style qui devaient

fourvover notre poésie dans la fausse rhétorique. Notons sur-

tout l'emploi de la périphrase. « Entre autres choses, dit la

Défense, je t'averty user souvent de la figure antonomasie, aussi

1. Préface de la Franciade.
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fréquente aux anciens poètes comme peu usitée, voire inconi^nue

(les Francoys. La grâce d'elle est quand on désigne le nom de

quelque chose par ce qui luy est })ropre, comme le Père fon-

droijanl pour Jupiler, le IJteic deux fats né pour Bacchus, la

Vierge chasseresse pour Dyane. Cete figure a beaucoup d'autres

espèces, que tu trouverras chés les rhetoriciens, et a fort bonne

g-race, principalement aux descriptions, comme : Depuis ceux

qui voi/enl premiers rougir Vaurore jusques la ou Thetis reçoit en

ses nndes le /Hz d'Hgper/on, pour depuis l'Orient jusques a V Oc-

cident. Tu en as assez d'autres exemples es Grecz et Latins,

mesme en ces divines expériences de Virg-ile, comme du fleuve

glacé, des XII signes du Zodiaque, d'Iris, des XII labeurs d'Her-

cule, et autres. » Et, de même, Ronsard, dans la préface de la

Franciade : « Les excellens poètes nomment peu souvent les

choses par leur nom propre. Virg-ile, voulant descrire le jour et

la nuict, ne dit point simplement et en paroles nues : Il estoit

jour, il estoit nuit; mais par belles circonlocutions :

Postera Phœbca luslrabat lampade terras

Humentcmque Aurora polo dimoverat umbram.

Puis

Nox erat, et placidum carpebant fessa soporem

Corpora per terras, silvœque et saîva quierant, etc.

Ceste virg-iliane description de la nuict est prise presque de mot

à mot d'Apolloine libodien. Voy comme il descrit le printemps :

Vere novo gelidus canis cum monlibus humor
Liquitur, et zephyro putris se gleba resolvit.

Labourer, vertere terram. Filer, tolerare vitam colo tenuique

Minerva. Le pain dona lahoratse Cereris. Le vin, pocula Bacc/ti.

Telles semblables choses sont plus belles par circonlocutions

que par leurs [u-opres noms; mais il en faut sagement user, car

autrement tu rendrois ton ouvrage plus enflé et bouli que plein

<le majesté. »

Ronsard a beau recommander la discrétion : le précepte qu'il

donne n'en est pas mcjins des plus fâcheux, et les classiques,

surtout les pseudo-classic|ues, mais les classiques aussi, Boileau

et Racine lui-même, ne le suivront «pie trop. Ce style noble est
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quelque chose de presque nouveau dans notre poésie, et Fauteur

du Quintil Horatian ne manque pas de railler là-dessus Du Bellay,

un peu ii-rossièrement peut-être, mais non sans raison. « Monstre

donc aucun exemple de ce plus hault et meilleur slille. Quel

est-il? Est-ce... periphraser où il n'est besoing-, en disant jih de

vache pour veau ou beup. » Le point de vue auquel se mettent

les novateurs quand ils préconisent la périphrase n'est pas celui

de l'école proprement classique : l'école classique veut surtout

éviter des termes bas qui choquaient les oreilles délicates, tandis

que Ronsard et ses disciples sont préoccupés de donner à la

poésie plus d'ampleur et de pompe '; il n'en faut pas moins

leur reprocher ce goût pour les « anlonomasies », et, en général,

pour la diction noble, dont ils furent les premiers initiateurs.

Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est qu'ils furent

aussi les premiers « illustrateurs » du style poétique. La langue

«lu poète peut l)ien être la même que celle du prosateur, le style

de la poésie, surtout de cette haute poésie à laquelle visait la

Pléiade, diffère essentiellement du style de la prose. C'est ce

dont ne s'étaient pas avisés Marot et son école; ou plutôt les

g^enres dans lesquels ils avaient surtout excellé, l'épigramme

et l'épître familière, par exemple, s'accommodaient fort bien

d'un style tout pédestre. Le style de Marot est net, agile, vif,

mais il est maigre, il est sec. Ronsard et ses amis inaug^urent

la poésie du sentiment et de l'imagination, une nouvelle poésie,

à laquelle il faut un style plus brillant et i)lus pittoresque. Dans

sa Défense même. Du Bellay multiplie les ligures. Et c'est de

quoi l'auteur du Quintil le censure pédantesquement en lui fai-

sant remarquer que « l'oraison solue », c'est-à-dire la prose, n'en

souffre pas un tel abus; et il le compare à ces enfants « qui

estiment plus bel habillement un hocqueton orfaverizé d'archier

de la garde qu'une saye de velours uniforme avec quelques riches

boutons d'or clair semez ». Même reproche aux sonnets de

Y Olive, que Du Bellay publia peu après : « Tu es trop battologie.

1. Voici quelques lignes de Ronsard qui montrent combien lui sont inconnus

les préjugés classicjues : « Tu imiteras les eirects de la nature en toutes tes

descriptions suivant Homère. Car s'il fait Ijouillir de l'eau dans un chauderon, tu

le verras premier fendre son bois, puis l'allumer et le soufler, ]iuis la flame

environner la panse du chauderon, etc. Car en telle peinture... consiste toute

l'ame de la poésie héroïque. » (Préface de la Franciade.)
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qui en (jiiatre feuilles de [>a[>ier, répètes plus de cinquante fois ciel

QicieKx, tellement (|ue tu peux sembler tout célestin. Semblable-

ment tu redis mesmes choses et [)aroles, comme armées, ramées,

oiseaux, des eaux, fontaines vives et leurs rives, bois, abois,

Orient, Arabie, perles, vignes, ormes, et belles paroles et choses

par trop souvent redites en mesme et petit œuvre, et (|uasi en

mesme forme. » Il y a bien quelque chose de juste dans cette

critique; mais, (|uoique les novateurs aient souvent manqué de

retenue, il faut les louer aussi d'avoir donné au style poétique

un lustre, une richesse de ton, qui lui avaient jusque-là trop

fait défaut. Si le dernier représentant de l'école marotique peut

avec raison reprendre chez eux l'excès de couleur et d'opulence,

les derniers défenseurs de la Pléiade n'auront pas tort non plus

d'opposer cette opulence et cette couleur à la sécheresse de

Malherbe, en exaltant, comme M"" de Gournay, les œuvres des

anciens maîtres, ces « œuvres plantureuses, reluisantes d'hypo-

typoses ou peintures, dont la vive, floride et poétique richesse

autoriserait trois fois autant de licences ». Malherbe moisson-

nera dans sa fleur cette brillante foison d'images qui embellis-

sait de mille couleurs les vers de Ronsard. Au xvn^ siècle, sous

son influence et celle de Boileau, la poésie se fera essentielle-

ment « raisonnable ». Et certes on ne peut qu'admirer la mesure

parfaite, l'exquise sobriété de nos grands classiques; mais il est

permis de reg-retter ce que le style poétique de la Pléiade avait

eu de plus imagé, de plus riche et de plus « reluisant ».

4" Versification. — Nous indiquerons très succinctement

les innovations que Ronsard et ses amis apportèrent dans la

métrique. Ce qu'il faut mar({uer tout d'abord, c'est qu'ils vou-

lurent donner au poète le plus de liberté possil)le. Avec Malherbe

triomphera une théorie de la versilication beaucoup plus stricte.

La Pléiade n'éprouve point comme lui le besoin de tout llxerjtar

des règles inflexibles; elle laisse au goût, au sens rythmi({ue, au

jugement de l'oreille, autant de latitude que peuvent le permettre

les nécessités de la métrique.

Les novateurs déconseillent l'hiatus, mais seulement s'il est

désagréable et « Apre ». Ils tolèrent maintes licences, autori-

sent une foule de syncopes, d'apocopes, de diphtongaisons, etc.,

({ue Malherbe devait ]»ros('i'ir<\ que Régnier défend encore contre
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^lallicilic. Ils sont Ijeaiicoiip moins exigeants sur la rime que ne

lavait été l'école antérieure : Du Bellay dans ^?i Défense et Ron-

sard dans son Abrégé cVArt poétique, recommandent l»ien (ju'elle

soit riche, mais ils s'attachent à exempter le poète des rèjiles

superstitieuses auxquelles les rimeurs d' « équivoques » l'avaient

assujetti. Notons en particulier qu'ils ne regardent pas à l'ortho-

graphe, et rim; nt non pour l'œil, mais seulement pour l'oreille.

C'est à Ronsard que remonte, il est vrai, la règle en vertu de

laquelle les vers féminins alternent avec les vers masculins
;

tout au moins c'est Ronsard qui l'étahlit d'une façon définitive.

Du Bellay, pourtant, dans la Défense, rappelant que Marot a

ohservé cette règle pour ses Psaumes, ne veut ]»as que le poète

en « fasse religion » ; dans son Abrégé d'Art poétique, Ronsard

lui-même la recommande sans l'imposer, et, d'ailleurs, il s'en

^\st souvent atï'ranchi. Quant à la constitution rythmique du

vers, les poètes de la Pléiade, rompant avec l'uniformité de

l'ancien alexandrin, n'ont aucun scrupule à enjamber, soit

<run hémistiche sur l'autre par suppression de la césure mé-

diane ', soit d'un vers sur le vers suivant par suppression de la

césure finale. Cette liberté, ils n'en usent guère, reconnaissons-

le, que pour se donner tout simplement plus d'aise; mais, si leur

A ers mancjue trop souvent de consistance et de fermeté, du moins

il n'a pas cette monotonie, cette raideur, qu'on peut reprocher

à celui de Malherbe.

Deux points sont essentiels dans leur réforme de la métrique :

invention de rythmes, restauration du grand vers.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des rythmes qu'in-

venta Ronsard, c'est une question beaucoup trop technique.

Contentons-nous de dire qu'il enrichit la versification d'une

foule de strophes qui n'avaient jamais été en usage ou dont

l'usagre s'était depuis longtemps perdu. Cette réforme se liait

naturellement à celle de la poésie : une poésie plus élevée, plus

noble, plus riche, devait nécessairement inventer des rythmes

nouveaux, les rythmes, bien }>eu nombreux au surplus, de Marot

et de son école, étant trop minces et trop courts pour que l'ima-

gination et le sentiment pussent s'y déployer. On a compté que

1. Cet enjamliemenl intérieur csl poiirtanl liien |)lu> rare que l'autre au
xvi° siècle.



PROGRAMME DE LA PLBIADE 171

Ronsard en créa une centaine. Tous ne méritent pas sans doute

les mêmes éloges; aussi un grand iionil)re n'étaient-ils pour lui

que (les essais, dans lesquels il ne persista pas : mais, fournis-

sant aux inspirations les }tlus diverses du lyrisme une infinité de

cadres nouveaux, il a eu presque toujours le mérite de choisir

pour chacune celle ([ui lui convenait le mieux.

Quant à la restauration de l'alexandrin, on sait que ce mètre

était depuis longtemps tombé en désuétude. Fabri, dans son

Art poétique, l'appelle « antique manière de rithmer », Thomas

Sibilet le déclare lourd et i)eu manialde. Marot l'a fort peu

employé, Du Bellay lui-même, dans la Défense, réserve au

décasyllable le nom de vers iiéroïque. Ce sont les poètes de la

Pléiade (|ui remirent l'alexandrin en honneur, et c'est Ronsard

qui, le premier, le reconnut comme mètre de l'épopée. Il est

vrai que la Frrutciade fut écrite en décasyllabes, et le itoète

déclare même dans sa préface (pie les grands vers « sentent trop

la prose facile et sont trop énervés et tlas([ues » ; mais qu(d(|ues

lignes de VAbi^égé d'Art poétique montrent quel cas nous devons

faire de cette déclaration : « Si je n'ay commencé ma Franciade

en alexandrins, il s'en faut prendre, dit-il, à ceux qui ont |»uis-

sance de me commander, et non à ma volonté '. » Quoi qu'il en

soit, ce vers de douze syllabes qui, durant la première partie du

xv!*" siècle, était d'un si rare emploi, prend, avec Ronsard et

grâce à lui, possession de tous les genres élevés auxquels ne

pouvaient convenir les strophes lyriques, et, dans ces strophes

mêmes, les poètes de la Pléiade en font le plus fréquent usage.

Depuis trois siècles, il est le mètre par excellence de la versifi-

cation fran(]aise, et parmi toutes les i-éformes des Ronsardistes,

il n'en est peut-être aucune dont notre poésie doive leur savoir

plus de gré que de cette restauration.

Le résumé précédent des idées (pii présidèrent à la Renais-

sance poétique et des innovations que tenta la Pléiade montre

assez en quoi l'école nouvelle s'opposait à celle de Marot. .1. Du

Bellay publia son premier recueil de vers Tannée même de l;i

Défense, et Ronsard fit paraître ses Odes en 1550. Les vues des

réformateurs répondaient si bien à l'attente générale, (|u'ils

1. Préface, de la FrancAadc, édition de 1573; ces lignes furcnl retrancliées dans

les éditions postérieures.
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triomphèrent sans avoir presque à combattre. L'auteur du Quint il

Horatian fut le seul qui les attaqua, et son libelle, quoiqu'on y

trouve (les critiques justes, parfois même assez fines, ne })ro(luisit

pas plus (l'effet que n'en (^levaient produire, deux cent cinquante

ans après, les attaques de Morellet contre (Chateaubriand et le

Génie du christianisme. Melin de Saint-Gelais tenta bien de

tournor en dérision les nouveaux venus (jui commençaient par

su}>primer tout ce qui les avait précédés : son persiflage, ses

pointes les plus acérées, ne purent rien contre l'enthousiasme

(ju'avaient soulevé les Odes de Ronsard. Il eut beau, devant la

cour, parodier une de ces })ièces en la débitant sur un ton ridi

cule : Marguerite de Savoie \ la sœur de Henri II, lui arracha

le livre des mains, et, relisant la même pièce avec une gravité

pénétrée, fit partager son admiration à tous les assistants. Dès

lors la Pléiade a cause gagnée : Melin cède la place à son jeune

vainqueur, et cherche une consolation dans les vers latins.

Quant aux autres poètes de la gfénération précédente, les uns

tombent dans l'oubli, les autres se rallient à la nouvelle école.

///. — Ronsard.

Après avoir examiné le prog:ramme commun des novateurs,

il nous faut maintenant voir comment ils le remplirent, et, pour

cela, les prendre chacun à part.

La carrière poétique de Ronsard peut se diviser en trois

périodes. Dans la première, qui va de 1550 à 1560, il donne

les Odes, les Amours de Cassandre, les A)nours de Marie, les

Hijmnes, le Bocaçie royal, Iq^î Mélanges. 11 faut y distinguer deux

« manières », l'une ambitieuse et hautaine, l'autre plus

aimable, plus aisée, plus légère. La seconde période, depuis

loGO jusqu'à 1574, est celle du « poète courtisan » et celle

aussi du poète national ; nous appelons Ronsard poète courtisan

dans ses Mascarades, dans ses Bergeries, dans beaucoup de ses

Elégies ; nous l'appelons poète national soit dans sa Franciade,

soit dans certaines pièces de circonstances, Y Institution pour

1. Ronsard lui a adressé VOdc pindaresipie iw
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Vadolescence du roi, les Discours des misères du temps, la Remon-

trance au ])euj)le de France, qui sont ce qu'il a fait de plus élo-

quent et de plus fort. Enfin, la troisième période, de 1574

à 1584, beaucoup moins féconde que les deux autres, à laquelle

appartiennent les dernières pièces du Bocage royal, les Sonnets

à Hélène, les dernières Amoui's : si le poète ne s'v élève pas à

la même hauteur, il n'a jamais rien fait d'aussi personnel que

certaines pièces de ces recueils, ni, ]teut-ètre, d'aussi pénétrant.

Première période de Ronsard. — Première manière.
— Ronsard s'attaqua tout d'abord à ce que l'antiquité lui offrait

de moins accessible. Il dél>uta })ar quatre livres tVOdes, dont le

premier est presque entièrement « pindaresque ». Dans la pré-

face qu'il mit en tète du l'ecueil, lui-même revendique la gloire

d'inaugurer chez nous la poésie lyrique, et, comme il dit, de

guider les autres au chemin de si honnête labeur. Sans remonter

jusqu'aux troubadours et aux trouvères, dont les œuvres étaient

depuis longtemps tombées dans l'oubli, il y avait eu avant Ron-

sard, au xvi° siècle même, des essais d'odes qui ne manquaient

pas de valeur'. Ce qu'on ignorait encore, c'est l'ode « pourtraite

selon le moule des plus vieux » et qui s'adresse « aux gentils

esprits, ardents de la vertu ». Ronsard se vante avec raison

d'avoir remonté la lyre au ton île la plus haute poésie.

Heureuse lyre! honneur de mon enfance!

Je te sonnay devant tous en la France

De peu à peu ; car, quand premièrement

Je te trouvay, tu sonnoys durement;

Tu n'avois point de cordes qui valussent.

Ne qui respondre aux loix de mon doigt peussent.

Moisi du temps, ton fust ne sonnoit point;

Mais j'eu pitié de te voir mal en-point.

Toi qui jadis des grands roys les viandes

Faisois trouver plus douces et friandes.

Pour te monter de cordes et d'un fust,

Voire d'un son qui naturel te fust,

Je pillay Thesbe et saccageay la Fouille,

T'enrichissant de leur belle despouille -.

11 avertit les lecteurs, dans sa préface, de ne pas croire, si

quelques traits de ses vers se trouvaient chez tel poète français

1. C'est ce que remontrait l'auteur du Quinlil lloratian.

2. Odes, 1, xxu.
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antérieur, qu'il ait rien emprunté à autrui : << L'imitation des

nostres, ajoute-il, m'est tant odieuse, que, pour cette raison, je

me suis esloigné d'eux, prenant stile à part, sens à part, œuvre

à part. » Clément Marot avait fait une sorte d'ode en l'honneur

du comte d'Anguien, vainqueur à Cérisoles : trouvant que les

vers de Marot manquent de gravité, d'ampleur, d'éclat, Ronsard

reprend le même thème sur un mode ])lus élevé :

L'hymne qu'après tes combats

Marot fit de ta victoire,

Prince lieureux, n'égala pas

Les mérites de ta gloire
;

Je confesse bien qu'à l'heure

Sa plume cstoit la meilleure

Pour desseigner simplement

Les premiers traits seulement;

Mais moy, nay d'un meilleur âge,

Et plus que lui studieux.

Je veux parfaire l'ouvrage

D'un art plus laborieux ^

Le chef de la Pléiade prétendit pour son coup d'essai donner

à la France un nouveau Pindare. Initié }»ar Daurat aux odes du

lyrique théhain, ce qu'elles ont d'ohscur, d'abrupt, de peu con-

forme à notre g-énie national, ne iît sans doute que rendre son

admiration pour lui plus fervente et plus vif son désir de l'imiter.

En choisissant Pindare comme guide, il se séparait avec éclat

de l'école antérieure et rompait du coup toute attache avec notre

poésie domestique, qu'une première « renaissance », sous les

auspices de Marot, venait pourtant de polir, de rendre plus élé-

gante et jdus délicate. Ce n'est pas à la délicatesse et à l'élé-

gance que vise Ronsard; c'est, dans son premier enthousiasme

de néophyte, à la sublimité du lyrisme le plus ardu.

Disons tout d'abord qu'il imite Pindare avec une intelligente

fidélité, qu'il s'approprie fort bien tout ce qui pouvait s'en

reproduire, les cadres, les formes, la méthode de composi-

tion. Cette fidélité même fait de ses Odes quelque chose d'ar-

tificiel et de contraint. 11 y avait un anachronisme flagrant

à calquer l'ode pindarique, qui ne pouvait être chez nous qu'une

industrieuse contrefaçon d'archéologue. Sans doute Ronsard

t. Odes, L VI.
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prétendait que ses vers fussent chantés; dans la préface de son

premier recueil, nous lisons que douze ou treize morceaux du

Bocage portent « autre nom que d'odes » parce qu' « ils ne sont

mesurés ni propres à la lyre » ; il lit mettre en musi([ue un

grand nombre de ses pièces, et en nota lui-même quelques-unes.

Mais ce n'était vraiment pas assez pour croire qu'il }»ût imiter

la structure techni(|ue des odes pindaresques comme il cherchait

à en rendre la magnificence de style et l'élévation d'accent. Le

chœur antique lui manquait, d'ahord, et il lui man(juait aussi la

mise en scène, le s[)ectacle. Va pompe des cérémonies au milieu

desquelles se chantaient, se jouaient, se dansaient pour ainsi

dire les odes de Pindare. Mieux avisé, Horace, en un temps où

l'Ode n'avait plus de public, ne se hasarda jamais jusqu'à prendre

en main la lyre du poète ijrec. Pindarum qiiisquis, etc. Ron-

sard ne fut pas aussi prudent : il restaura le [)indarisme dans

son savant api)areil, sans voir (pie la dilTérence des conditions

et du milieu social le condamnait d'avance à ne faire que des

pastiches froids et raides.

Toutes factices par leur forme extérieure, ses odes ne le sont

guère moins dans leur fond. Sans doute Ronsard y chante des

personnages et des événements de son époque, et l'on peut

même dire en ce sens qu'il fait déjà fonction de poète national,

si l'on ne préfère le traiter de poète lauréat. Mais il les chante

en « nourrisson de la ^luse grégeoise », en érudit barbouillé

de souvenirs antiques, hérissé d'un docte fatras qui nous déroute

et nous rebute. Yoici, par exemple, l'Ode à Michel de l'Hôpital,

qui était considérée comme son chef-d'œuvre, et, Richelet

n'hésite pas à le dire, « comme un chef-d'œuvre de poésie ». Le

poète y célèbre l'Hôpital d'avoir favorisé la renaissance litté-

raire, autrement dit d'avoir ramené en France les filles de Mné-

mosyne. Prenons garde à cette figure : l'ode tout entière n'en

est que le développement. Cette ode nous raconte (car la narra-

tion, comme dans presque toutes les odes pindarestjues, y tient

plus de ]»lace que le lyrisme) la naissance des Muses, leur voyage .

chez l'Océan pour y voir leur [tère, comment, ayant obtenu de lui

« plusieurs choses excellentes, dignes de leur profession », elles

reviennent sur la terre et y inspirent les poètes, ceux de la

Grèce, puis ceux de Rome, comment l'ignorance les conliaint à
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se réfugier dans le ciel, conimciil, après plusieurs siècles de

barbarie, Michel de l'IIopital « les ramène une autre fois et les

rétablit en terre pour toujours ». Et ce n'est pas là l'ode la plus

mythologique de Ronsard; il y en a d'autres, jusque dans les

non pindaresques, où la mythologie se fait en tout cas beaucouj»

plus compliquée et minutieuse, au point qu'un galant homme,

})0ur les comprendre, est à chaque instant obligé de consulter

quelque dictionnaire spécial. Ajoutons que l'obscurité s'accroît

encore, bien souvent, du désordre de la composition, désordre

qui peut bien être chez Pindare un signe et un effet de la

« fureur », mais qui, chez Ronsard, n'est que vaine rhétorique.

Lui-môme, d'ailleurs, nous explique candidement les secrets et

les procédés de son art : il se représente « ]>rouillant industrieu-

sement ores ceci ores cela », préméditant les « digressions vaga-

bondes », et machinant à loisir les « mouvements » et les

« transports ». C'est le triomphe de l'artifice et du pédantisme.

A vrai dire, si nous passons condamnation sur ce qu'a

d'excessif sa manie pindarisante, l'idée qu'il se forme de l'ode

est tout à fait celle que s'en formeront nos classiques, Malherbe

en tête, sauf le « beau désordre », puis, après Malherbe, Boileau,

le « beau désordre y compris », et, après Boileau, les rhéteurs du

xvni^ siècle. J.-B. Rousseau, Le Franc de Pompignan, Lebrun-

Pindare, enfin Victor Hugo lui-même à ses débuts. Chez tous,

l'ode aura quelque chose d'officiel et de factice : selon la poé-

tique du genre, tous simuleront des effets de lyrisme, s'échauiïe-

ront à froid, déroberont sous de Ijeaux mots, sous de Ijrillantes

figures, le vide de la pensée et la sécheresse du sentiment, iront

«nfin chercher leurs plus riches décors dans les antiquailles de

la mythologie. N'accusons pas Ronsard d'avoir figé la veine

lyrique. Ce lyrisme, non plus impersonnel et compassé, mais

intime et vibrant, qui est celui de nos poètes modernes, nous le

trouverons chez lui dans d'autres recueils, et, s'il s'est trompé

en essayant de restaurer l'ode pindaresque, il ne se trompait pas

du moins en l'appliquant à des sujets d'intérêt général.

Le pindarisme de Ronsard eut, de son temps, un grand succès.

Après les mièvreries et les futilités (b'Marot, a[>rès ses psaumes

eux-mêmes, d'une inspiration si vite essoufflée, les odes pinda-

resques étaient bien faites pour ravir d'admiration les érudits
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auxquels elles s'adressaient. Il y a dans leur structure même,

dans la succession rég-ulière des strophes, des antistrophes et des

épodes, il y a dans la splendeur des images, dans l'ampleur du

rythme, dans l'éclat des mots, dans la noblesse du style, je ne

sais quelle grandeur spécieuse et quel magnifique apparat qui

expliquent l'enthousiasme du public lettré. Et les défauts mêmes
qui nous en rendent aujourd'hui la lecture rebutante passaient

alors pour autant de qualités. Pindare était si peu accessible

qu'on aurait su mauvais gré à Ronsard de l'être beaucoup plus.

Ajoutons d'ailleurs qu'il s'y trouve des passages dans lesquels le

poète allie l'aisance à la gravité; et, si elles sont presque tou-

jours gâtées par l'emphase, la raideur, la contrainte, surtout par

un pédantisme indigeste et fastueux, la poésie française y atteint

une dignité qu'elle n'avait pas encore connue.

A la première manière de Ronsard peuvent encore se rattacher

la [)lupart des Hymnes et les Amours de Cassandre. Pour les

Hymnes, il imite surtout Callimaque, et, comme son modèle,

encadre le plus souvent dans quelque légende antique l'éloge

d'un grand personnage contemporain. Ces pièces n'ont pas un

caractère bien déterminé : quelquefois lyriques, elles sont le plus

souvent descriptives, comme VHymne aux Saisons, VHymne à la

Morl, ou épiques, comme VHymne de Castor et PoUux, VHymne
à la Justice. Nous y retrouvons les mêmes défauts que dans ses

grandes odes; mais quand il s'affranchit d'une imitation trop

servile, quand il se débarrasse des froides allégories qui le

gênent trop souvent, nous n'avons plus qu'à louer, soit, chez le

poète épique, la puissance et l'élévation, soit, chez le poète des-

criptif, la sincérité du sentiment et l'éclat de la forme.

Les Amours de Cassandre s'inspirent de Pétrarque. Ces sonnets

sont eux-mêmes gâtés par le pédantisme àesOdes et des Hymnes,

et, notamment, par l'abus inévitable des souvenirs mytholo-

giques. Pourtant, Ronsard change de ton en changeant de genre

et de sujets; ce n'est plus ici la solennité laborieuse et guindée

du genre pindarique. Mais si Pindare a son « galimatias
,

comme disait Malherbe, Pétrarque a aussi le sien, dont Ronsard

ne se défendit point. Le pédantisme des premières Amours est

moins « scolaire » que celui des Odes; il n'est pas moins fasti-

dieux. Ronsard a mitigé en général et tempéré la conception

Histoire de lx langue. UI. 12
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pétrarquiste de Tamour; néanmoins on trouve encore dans

quelques pièces l'expression, de ce platonisme transcendant et

mystique qui dégénère si aisément en un inintelligible jargon.

« Lisez la Cassandre, dit Etienne Pasquier, vous y verrez cent

sonnets qui prennent leur vol jusqu'aux cieux. » L'éloge se

tournerait aisément en critique. Mais ce que nous reprochons

surtout à ce recueil, c'est l'afïeterie des sentiments et du lan-

gage, c'est un singulier mélange de recherche et de banalité, ce

sont, déjà, tous les défauts de la galanterie précieuse avec son

inépuisable répertoire de métaphores subtiles et de factices

antithèses. Du reste, il faut y louer l'élégance quand elle ne

dégénère pas en raffinements et la grâce quand elle ne tourne

pas en fadeur. Et il faut y louer encore une tendresse élevée

et délicate qui, faisant contraste avec la grossièreté des purs

Gaulois, ne ressemble d'ailleurs pas du tout au frivole badinage

de l'école marotique.

Seconde manière. — Cependant Ronsard s'était déjà engagé

dans une voie nouvelle. Il ne faut pas croire en effet que cette

période de sa carrière se divise en deux parties si nettement tran-

chées. Avant de rien pul)lier, il avait écrit un grand nombre de

pièces diverses, Odes, Amours ou autres, dont les unes se rat-

tachent à ce que nous avons appelé sa première manière, mais

dont les autres procèdent d'une veine plus facile. Ce qui parait

certain, c'est qu'il commença par imiter Pindare.Mais lui-même

nous dit qu'il « se rendit familier d'Horace, contrefaisant sa naïve

douceur, dés le mesme temps que Marot se travailloit à la pour-

suite de son psautier* ». Yoici probablement ce qui arriva : tout

d'abord, ne prenant conseil que de son généreux enthousiasme,

il voulut égaler la Muse française aux plus sublimes accents de

la grégeoise; à ce moment-là Horace lui semblait un poète

inférieur, une sorte de Marot, latin, il est vrai, et plus docte,

plus fort de sens et de style, peu digne, en somme, d'être imité

par qui prétendait, comme lui-même, à la plus haute poésie.

Horace, harpeur latin.

Estant fils d'un libertin,

Basse et lente avoit l'audace ^.

1. Préface de la Franciade.

2. Odes, I, XI.
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Un peu plus tard, lorsque son feu se fut un peu calmé, il sentit

ce que l'ode pindaresque avait chez nous de factice, et que, si

son génie poétique pouvait même en faire passer dans notre

langue la mag-nificence et la sublimité, il n'était pas capable de

restaurer ce milieu tout g:rec, tout mythologique, dans lequel

elle avait naturellement fleuri, ce cadre formé de traditions

nationales et de symboles religieux qui ne pouvaient dans notre

pays et dans notre temps avoir rien de populaire et que nos

érudits eux-mêmes ne débrouillaient qu'avec peine. C'est alors

qu'il se détourna de Pindare et que, continuant à faire des odes,

il prit modèle sur Horace. Sa veine se tempère, et, pour ainsi

dire, s'humanise. Il traite des sujets moins ardus et d'un ton

plus aisé. Il porte dans l'odelette philosophique un élég-ant épi-

curisme, il célèbre avec une grâce familière et charmante les

ombrages de Gàtines, la fontaine Bellerie, les rives du Loir, il

chante l'amour et « Mignonne », et si, }»lus d'une fois encore,

l'imitation le gêne, donne à ses pièces quelque chose de labo-

rieux et de tendu, il lui arrive aussi, bien souvent, de rendre

les plus aimables qualités d'Horace, surtout lorsqu'il abandonne

ses inspirations à leur pente naturelle sans plus s'embarrasser

d'aucun modèle.

A l'influence d'Horace s'ajouta bientôt celle d'Anacréon,

qu'Henri Estienne venait de retrouver et qu'il publia en loSi '.

Rien n'était plus propre à raijattre l'emphase [)indaresque (|ue

les odes de ce poète, dont la simplicité fine et légère fait con-

traste avec le ton sibyllique du lyrisme thébain. Ronsard, qui

trouvait tout à Theure Horace trop lent et trop bas, se retourne

maintenant contre Pindare, auquel il reproche sa rudesse et son

obscurité.

Mais loue qui voudra les replis recourbés

Des toiTens de Pindare à nos yeux embourbés.

Obscurs, rudes, fascheux, et ses chansons connues.

Je ne sais bien comment, par songes et par nues :

Anacreon me plaist, le doux Anacreon ^.

Ce n'est pas seulement Horace, c'est Anacreon ({u'il oppose à

Pindare :

1. Non pas le véritable Anacreon, mais des poésies unacreonliques.
2. En tète de la traduction d'Anacréon par lîelleau.
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Verse donc et reverse encor

Dedans cette grand" coupe d"or;

Je vais boii-e à Henri Esticnne

Qui des enfers nous a rendu

Du vieil Anacreon perdu

La douce lyre teienne, etc. '.

Beaucoup d'autres poètes du x\\° siècle s'inspirèrent d'Ana-

créon, parmi lesquels Baïf, Olivier de Magny, Yauquelin de la

Fresnaye, et, le premier, Rémi Belleau, qui le traduisit avec

une fldélité nette, mais sèche. Entre tous, Ronsard, quoiqu'il y ait

dans ses imitations de la mollesse et du délayag^e, est celui qui

réussit le mieux à nous rendre la délicate saveur de l'orio^inal,

et si nous ne retrouvons pas chez lui cette brièveté précise et

pure qui caractérise l'ode anacréontique, non seulement les

pièces directement imitées, mais, çà et là. toute une partie de

son œuATe, la plus aimable, nous rend quelque chose de l'élé-

gante naïveté, de la grâce exquise dont Anacreon lui avait

communiqué le secret aussi bien que le goût. Et sans doute l'on

peut bien dire - que l'Anacréon était chez nous préexistant, que

Villon et Marot « prévinrent le genre » ; mais ce genre a chez

Ronsard une couleur autrement poétique, je ne sais quoi de plus

frais et de plus vif, et ni ]Marot ni Villon ne respirent ce léger

parfum de l'Anthologie grecque.

Si grande que soit dans Ronsard la part de l'imitation, ce

serait lui faire tort que de l'expliquer tout entier par les influences

diverses qu'il subit. Horace et Anacreon le déprennent fort

heureusement de Pindare, mais non pour l'asservir, et ce dont

Ronsard leur est surtout redevable, c'est que, lui faisant sentir

le prix du naturel et de l'aisance, ils le rendent à lui-même.

Ronsard élégiaque. — Parmi toutes les inspirations aux-

quelles il se livra tour à tour, les plus naturelles, chez lui, et

les plus sincères sont celles du poète élégiaque et celle du poète,

ne disons pas idyllique, disons plutôt champêtre.

L'élégiaque, chez Ronsard, il faut le chercher non seulement

dans ses élégies ', mais dans ses sonnets, dans ses odes, et

J. A mon laquais.

2. Sainte-Beuve, Anacreon au \\f scièle.

3. Ronsard fait entrer dans ses élégies des satires, des dialogues, des moralités,

des chansons, même des chansons bachiques, etc.



RONSARD i81

même ailleurs. Comme aux odes pindaresques avaient succédé

les odes lioratiennes etanacréontiques, aux Amours de Cassandre

succédèrent les Amours de Marie, dans lesquelles il y a beau-

coup moins d'artifice. Ronsard n'y affecte pas un pétrarquisme

subtil et quintessencié; leur tendresse plus naïve, sinon plus sin-

cère, moins préoccupée en tout cas de raffiner son expression,

donne à ces sonnets un charme de « simplicité ' » qui les dis-

tingue du précédent recueil. Nous n'y trouvons pas autant de

fadeurs, de mièvreries, de figures alambiquées et précieuses. Le

poète V prête souvent à l'amour soit une délicatesse que ne gâte

plus l'afféterie, soit une élévation exempte des sublimités fac-

tices 011 Pétrarque l'avait d'abord égaré. Dans ce recueil, dans

celui des Éléf/ics, maintes pièces expriment avec une ferveur

généreuso les transports et les ravissements de la passion,

d'autres sont <les chefs-d'œuvre de grâce plaintive, de langueur

attendrie et de volupté songeuse. « Chacun, ditEtiennePasquier,

donne à Ronsard la gravité et à Du Bellay la douceur; et, quant

à moi, il me semble que, quand Ronsard a voulu doux-couler,

comme vous voyez dans ses élégies, vous n'y trouverez rien de

tel en l'autre. » Ce qui nous touche peut-être le plus chez

Ronsard élégiaque, c'est l'accent mélancolique qui rend si péné-

trantes des pièces telles que YElection de mon sépulcre ouhi Mort

de Marie. Du Bellay lui-même n'a rien de plus doux, comme
disait Pasquier; et il n'a rien de plus moderne : une partie de ce

qu'on appelle le romantisme est déjà là, dans ce lyrisme tout

intime, voilé de tristesse et de rêverie.

Ronsard ne se rapproche pas moins des poètes de notre siècle

par son amour de la nature. Sans doute le souci des modèles

nuit parfois à sa sincérité; en outre, il faut faire la paii de

certaines conventi<^ns, la convention mythologique notamment,

qui, çà et là, donne à ses plus charmants taljleaux quelque chose

(larlificiel. Mais il a un vif sentiment de la poésie rustique;

quand l'imitation de Virgile et de Théocrite ne le préoccupe pas,

ce sentiment est un de ceux qui l'ont le mieux inspiré. Elevé aux

champs, il les aima dès l'enfance, et, dans la suite, soit lorsqu'il

travaille sous la direction de Daurat, soit lorsque la faveui' de

1. C'est le mot de Bincl.
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Charles IX l'attache à la cour, toutes les fois que ses ohlii^atioiis

lui laissent quelque loisir, c'est aux champs qu'il va chercher

de quoi récréer sa veine et entretenir ses songeries. « La

demeure ordinaire de Ronsard, dit Binet, estoit ou à Saint-Gosme,

lieu fort plaisant et œillet de la Touraine, ou à Croix-Yals,

recherchant ores la solitude de la forest de Gastines, ores les rives

du Loir et la helle fontaine Bellerie, ores celle d'Hélène, où,

bien souvent seul, mais toujours en la compagnie des Muses, il

s'egaroit pour rassembler ses belles inventions. Quand il estoit

à Paris et qu'il vouloit s'esjouir avec ses amis ou composer à

requoy, il se delectoit ou à Meudon, tant à cause du bois que du

plaisant regard de la rivière de Seine, ou à Gentilly, Hercueil,

Saint-Cloud et Vanves, pour l'agréable fraischeur du ruisseau de

Bievre et des fontaines que les Muses aiment naturellement. »

La nature fleurit toute l'œuvre de Ronsard. Même dans ses

pièces les plus artificielles, on trouve des vers qui la peig-nent

tantôt avec une g-ràce délicate, tantôt avec une imposante

majesté. S'il la peuple de Sylvains et de Nymphes, nul n'en a

mieux que lui connu les harmonies intimes, les tendresses, les

mag-nificences. 11 l'anime, il l'associe à ses joies et à ses

tristesses, il en fait la confidente de ses songes. Elle est pour lui

ce qu'elle sera pour nos romantiques, qui, après tout, ne se

trompèrent pas tellement en revendiquant ce premier des classi-

que comme un de leurs ancêtres. Nous trouvons dans le clas-

sicisme elîervescent du xvi" siècle bien des éléments dont se

débarrassera le classicisme plus mûr et plus ferme, plus étroit

aussi et moins libéral, du siècle qu'inaugure Malherbe. Sous

Louis XIV, la littérature, la poésie elle-même devient unique-

ment mondaine, c'est-à-dire psychologique et sociale; le poète

ne sort guère de son cabinet que pour observer la cour et la

ville, il est surtout un moraliste. On ne se représente guère

Corneille ou Racine errant dans les bois de Meudon. Dira-t-on

qu'ils sont des poètes dramatiques? Justement; et, si Ronsard a

quelque chose de moderne, c'est comme poèh^ lyrique, per-

sonnel, élégiaque, c'est, en j)articulier, quand il exprime ce

sentiment de la nature auquel son lyrisme doit de si heureuses

inspirations.

Mais, avec le jioète qui sent la nature, il y a l'artiste qui la
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point. Ronsard n'excelle pas seulement à traduire des émotions

morales, à exprimer ce que les choses évoquent en lui de mélan-

colique, de joyeux, de tendre, de vague et de troublant; il sait

rendre les choses elles-mêmes dans toute la netteté de leurs

contours et dans tout l'éclat de leur coloris. « Elocution, dit-il

quelque part, n'est autre chose qu'une propriété et splendeur de

paroles bien choisies c|ui font reluire les vers comme les pierres

précieuses bien enchâssées les doits de quelque grand sei-

gneur'. » Il a le secret des mots significatifs et pittoresques, qui

nous donnent des objets non pas une définition incolore et

abstraite, mais une récUe et vivante image.

Seconde période. Ronsard poète de cour et poète

national. — Dans la deuxième partie de sa carrière, Ronsard

devient le poète de la cour et du roi. Charles IX, monté sur le

trône en 1561, n'était encore qu'un enfant. Mais son goût pour

la poésie fut très précoce; à peine âgé de quatorze ans, il com-

posa une pièce bien connue, dans laquelle il rendait justement

hommage au génie de Ronsard :

Ton esprit est, Ronsard, plus gaillard que le mien^.

Le jeune roi témoignait au poète non moins d'amitié que d'admi-

ration. Entre tous ceux qu'il envoyait quérir en son cabinet,

comme dit Brantôme, et avec lesquels il se plaisait à « passer le

temps », aucun ne lui était aussi cher. Il le logea au Louvre, le

combla de pensions et de bénéfices, alla même, insigne hon-

neur, lui faire une visite à son prieuré de Saint-Cosme.

Favori de Charles IX, le chef de la Pléiade remplit son office

de poète courtisan comme, avant lui, Marot et Melin de Saint-

Gelais. A cette période de sa vie se rapportent une foule de

pièces officielles, composées bien souvent sur commande,

pour des anniversaires ou des morts, cartels, mascarades, épi-

taphes, madrigaux et môme élégies, sur lesquelles nous n'insis-

tons pas.

Quelques mots seulement des églogues. Les Bergeries de

Ronsard sont en général des poèmes de circonstance, des pané-

1. Aùréf/é d'Art poétique.

2. On sait que presque tout le reste de celte pièce est apocryi)he.
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gyriques ou dos épithalames auxquels il a mis un cadre rus-

tique. Marot et jdusieurs autres poètes antérieurs à la Pléiade

avaient déjà cultivé le genre. Ce n'est jtas dans ïhéocrite, le

plus naturel et le plus sincère des bucoliques, qu'ils en avaient

cherché le modèle, mais dans Virgile, qui avait fait de l'égiogue

une sorte d'allégorie politique. Thomas Sibilet la définissait * un

dialogue entre bergers, traitants sous propos allégoriques morts

de princes, calamités publiques, mutations d'Estats ». La nouvelle

école resta fidèle à cette fausse conception du poème pastoral.

Boileau aura bien tort de reprocher leur grossièreté aux Berr/e-

nes de Ronsard; ce qui en était le vice, c'est bien plutôt une

élégance ou une pompe qui jurent avec le caractère du genre.

Pourtant, toutes faussées qu'elles soient par les intentions et

les allusions, on y rencontre maints passages du plus heureux

naturel, surtout des tableaux champêtres qui ont beaucoup de

fraîcheur et de grâce. D'ailleurs, il arrive souvent que les allu-

sions et intentions nous échappent, et alors, si nous prenons

naïvement ces « Bergeries » pour ce qu'elles ne sont pas, sans

nous inquiéter de ce qu'elles veulent être, notre candeur a sa

récompense dans le charme que nous y trouvons.

Le rôle officiel de Ronsard ne se borna pas à chanter les

princes, leurs favoris et leurs maîtresses. Il y eut en lui comme

un orateur public exerçant par son éloquence une sorte de

magistrature supérieure. En 1562 il lit paraître VInstitution

pour Vadolescence de Charles IX :

Sire, ce n'est pas tout que d'eslre roy de France,

Il faut que la vertu honore votre enfance, etc.

Cette pièce, oi^i il expose en beaux vers les devoirs d'un roi,

a un caractère d'originalité franche et forte qui la met à part de

tout ce qu'il avait jusque-là publié. On reproche à Ronsanl non

sans raison d'avoir créé une poésie qui n'a rien de contemporain

ni de national : ici, et dans d'autres poèmes de la même époque,

les deux Discours sur les misères du temps, la Remontrance au

peuple de France, nous le voyons au contraire se dégager de

l'attirail classique, répudier la mythologie et les souvenirs livres-

ques, pour être de son siècle et de son i>ays.
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ISInstitution pour ^adolescence du roi faisait déjà allusion

au protestantisme,

Aux cuneux discours d'une secte nouvelle.

Dans les trois poèmes suivants, il l'attaque avec véhémence.

Sans doute, les restaurateurs de l'ancien Olympe semblaient

mal qualifiés pour se faire les champions de la foi catholique.

Ronsard, notamment, fut d'abord assez tiède en matière reli-

gieuse. Il dit dans une de ses odes :

Ne romps ton tranquille repos

Pour papaux ny pour huguenots;

Ny amy d'eux ny adversaire,

Croyant que Dieu, père très doux,

Qui n'est partial comme nous,

Sçait ce qui nous est nécessaire '.

Ni protestant ni catholique, on peut croire qu'il était avant tout

dévot à Apollon et aux Muses. Un moment arriva pourtant oii

il fallut bien prendre parti. Les protestants espérèrent d'abord

le gagner; mais l'esprit même de la réforme avait quelque

chose d'antipathique à Ronsard par son austérité froide, par sa

tendance individualiste, par son caractère démocrati(jue. Lui-

même se considérait d'ailleurs comme une sorte de poète

national et royal appelé par destination officielle à prendre la

défense de l'Etat, et, par conséquent, celle de l'Eglise établie.

Les deux Discours des misères du temps n'en sont pas moins

remarquables par une modération relative, surtout le premier,

où Ronsard déplore bien plutôt les querelles intestines dont

soufTre le royaume qu'il ne s'emporte en injures contre les

protestants. Et le second même, quoique la satire y ait plus de

place, est surtout inspiré par un sentiment de patriotisme qui

fait souhaiter au poète l'union de tous les Français. Enfin, dans

la Remontrance au peuple de France, Ronsard n'hésite pas à

dénoncer les vices du clergé et à reconnaître la nécessité d'une

réforme.

Vous-mesmes, les premiers, Prélats, reformez-vous,

Et, comme vrais pasteurs, faites la guerre aux loups;

Olez l'ambition, la richesse excessive, etc.

i. Odes, V, xxvui.
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Toutefois, il y avait dans ces pièces, surtout dans la dernière,

assez d'invectives pour justifier la colère des protestants : ceux-ci

l'attaquèrent avec violence, et parmi eux, des disciples, des

amis de la veille. Au Temple de Ronsard, outrageant libelle

qui le calomniait dans ses mœurs et dans sa vie intime, il

répondit par un nouveau discours contre Je ne sais quels pré-

dicalereaux et ministereaux de Genève, qui nous frappe en maint

passage par l'élévation de la pensée et la gravité de l'accent.

Jusque dans cette réponse à un abominable pamphlet, le poète,

s'il lui arrive aussi de rendre injure pour injure, s'élève plus

volontiers au-dessus des haines sectaires et des ardeurs fanati-

ques pour ne considérer que le bien de la France et pour hâter

de ses vœux la paix religieuse.

Voilà donc quatre ou cinq pièces des plus considérables oii

Ronsard se montre à nous sous deux aspects tout nouveaux.

Nous y trouvons un poète satirique, qui, lorsqu'il s'abandonne

à sa passion, ne le cède pas à d'Aubigné lui-même pour l'éclat

et la véhémence des invectiA'es; mais nous y trouvons surtout

un poète didactique, ou, pour mieux dire, un « discoureur »,

auquel sa conviction et sa hauteur de vue prêtent une éloquence

noble, ferme, sobre à la fois et puissante. Et ce qui fait à l'un

et à l'autre leur originalité particulière, c'est justement la fran-

chise d'une inspiration toute personnelle que ne gêne aucun

cadre factice et que ne gâte aucun souci de « littérature ».

Ronsard épique. — Ni ses devoirs de poète courtisan, ni

son intervention dans la mêlée politique et religieuse, ne détour-

naient Ronsard d'un grand projet qu'il avait formé tout jeune

encore, au collège même de Coqueret. Son ambition, dès lors,

était de donner à la France un Virgile aussi bien qu'un Pin-

dare. Plusieurs de ses odes promettent, vingt ans d'avance, une

épopée dont il indique déjà le sujet. Dans la pièce par laquelle

s'ouvre le recueil, il se déclare tout prêt à amener les Troyens

sur les bords de la Seine, si Henri II veut payer « les frais de

leur arroi ». Dans la première ode du troisième livre, nous trou-

vons comme une esquisse de son poème : Ronsard ne demande

au roi qu'un encouragement, et, s'il ébauche le plan de la Fran-

ciade, c'est sans doute pour lui montrer qu'elle est bien digne

de (|uelque faveur. Mais Henri II resta sourd aux sollicitations
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réitérées du poète : il fallut attendre que Charles IX prît sous

son patronage la nouvelle Enéide. Ronsard eut d'ailleurs à

reconnaître cette protection en faisant au goût du jeune prince

des concessions qui durent lui coûter; il fut, par exemple, obligé

d'employer le décasyllabe au lieu de l'alexandrin, et dans sa

préface, quand il s'excuse de « parler de nos monarques plus

long-uement que l'art virgilien ne le permet », nous le voyons

alléguer « la magnanime et généreuse candeur du roy, qui n'a

voulu permettre que ses aïeux fussent préférés les uns aux

autres ». Les quatre premiers chants de la Franciade parurent

en 1572. Deux ans après, Charles IX mourait, et Ronsard ne se j
remit jamais à son poème.

Si la Franciade est une œuvre man(|uée, cela tient beaucoup

moins au sujet en lui-même qu'à la manière dont Ronsard le

traite. La Franciade a pour héros Francus ou Francion, fils

d'Hector, ancêtre de Pharamond et de Mérovée, qui, après la

ruine de Troie, Aa chercher en Occident une nouvelle patrie,

et, conduit par les dieux, aborde sur les côtes de la Gaule, dans

la(|uelle il fonde la « monarchie française ». Voilà, sans doute,

une étrang-e fable. Le poète épique, à vrai dire, n'est pas un

historien; il ne vise pas à la vérité, la vraisemblance lui suffit.

Cependant, si Ronsard était l'inventeur de cette fable, ou même
si, déjà connue, elle n'avait obtenu des contemporains aucun

crédit, nous le blâmerions à juste titre de son choix. Mais le

sujet de la Franciade, sinon dans le détail des épisodes, tout au

moins pour le fond même, avait été popularisé de temjis immé-

morial ])ar nos chroni(|ueurs et par nos romanciers. Au com-

mencement du xvi" siècle, Jean Le Maire, dans les illuslralions

des Gaules et Antiquités de Troie, qui eurent un immense succès,

consacra définitivement ces antiques traditions, et c'est chez lui

(jue Ronsard prit la [)remière idée de son poème. Ra})pelons-

nous d'ailleurs qu'à ré}»oque où se publia la Franciade, c'est à

peine si quelques érudits commençaient à débrouiller nos ori-

gines : le Franco-Gai lia de Hotman paraît en 1572 et, les Anti-

(pdtés r/aufoises (b' Fauchet sont postérieures de plusieurs années.

Ronsard pouvait donc en toute vérité déclarer dans son Aver-

tissement à la première édition qu'il s'était « fondé sur le bruit

commun et sur une vieille créance ». Après tout, il n'a pas plus
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inventé (jue Virgile, et la donnée de son poème n'était pas

moins po[)ulaire chez nous au xvi" siècle que celle de VEnéide

ne l'avait été chez les Romains au siècle d'Auguste. Si l'on peut

regretter que Ronsard n'ait pas choisi pour héros Godcfroy de

Bouillon, auquel il avait d'abord pensé, ce n'est pas tant que le

sujet de la Franc iade ne fût en soi « excellent », comme il le

dit, c'est plutôt parce que la ressemblance même de ce sujet

avec celui de Virgile l'induisait à de trop faciles imitations. Mais

il faut voir là sans doute une des principales raisons (|ui déter-

minèrent son choix : la Franciade se modelait d'elle-même sur

YEnéide, et Ronsard n'avait qu'à suivre dévotement les traces

de Virgile. Vesligia semper adora.

Comme tout son siècle d'ailleurs, il se faisait du poème

épique une fausse idée. L'admiration de Ronsard pour Homère,

qu'il lisait dans le texte même, était sincère et fervente; elle lui

inspira un sonnet célèbre, qui traduit bien ce -que son enthou-

siasme avait de fougueux, et, pour ainsi dire, d'avide. Mais il

ne le comprenait guère mieux que Pindare. L'épopée grecque

est pour lui une composition tout artificielle; il n'en saisit pas

la nature intime, il n'en sent pas le charme d'heureuse ingénuité

et de naïve grandeur. 11 se représente Homère comme un poète

savant et réfléchi qui a procédé suivant des vues méthodiques.

n voit dans YIliade une pure fable ', il croit que « la guerre

troyenne a été feinte par Homère, lequel, ayant l'esprit surna-

turel, voulant s'insinuer en la faveur et bonne grâce des .Ea-

cides, entreprit une si divine et parfaite poésie, pour se rendre,

et ensemble les .Eacides, par son labeur à jamais ires honorés * ».

La mythologie elle-même n'est dans sa pensée qu'un répertoire

d'ornements : il croit que les dieux olympiques sont éclos du

cerveau d'Homère, et ce qui était vraiment la religion grecque

lui apparaît comme un ensemble de contes forgés à plaisir par

une imagination qui s'égaie. Ce qu'il admire surtout dans

Homère, c'est l'adresse des « fictions », c'est l'industrie avec

laquelle le Aieux poète a combiné ses épisodes selon les règles

exactes de l'épopée. Et si toutefois il peut bien reconnaître

encore ce que VIliade a de primitif, sa prédilection pour Virgile

\. " Ce n'est qu'une Ilclion de loute ïlliade. » (Préface de la Franciade.)

2. llÂd.



RONSARD 189

s'explique justement par ce que YEnéide a de plus « artincieux »

comme de plus appropri('', (juellc ({uo fût son idée des poèmes

homériques, à la conception (|u'il s'était faite du genre. Presque

tous les humanistes de son temps partagent au surplus cette

préférence; Scalig-er trouve VIliade aussi inférieure à VEnéide

qu'une femme du peuple Test à une illustre matrone. Si l'on

examine les préfaces de la Eraiiciade, on voit que l'épopée est,

aux yeux de Ronsard, une œuvre d'incuhation patiente et de

laborieuse industrie; il la ramène et la réduit tout entière à des

procédés, à des recettes, à je ne sais quel ingénieux mécanisme.

Ajoutons que notre siècle classique ne comprendra pas le genre

autrement : nous aurions peine à dire en quoi diffère de la

Franc iade l'épopée dont Boileau nous a donné la poétique.

Ronsard n'était nullement, comme nous l'avons déjà vu,

incapable de soutenir le ton héroïque. Ne croyons point d'autre

part que l'âge eût déjà refroidi sa verve : certaines pièces qui

datent de la môme époque que laFranciade, l'hymne de VHiver,

l'élégie iY Orphée, renferment de fort beaux passages, et juscjues

dans le Discours sur Véquité des vieux Gaulois, qui fut composé

plus tard, nous en trouvons de vraiment épiques. La médiocrité

du poème doit, nous le disions tout à l'heure, s'expliquer par la

fausse idée que Ronsard se faisait de ce genre et par la préoc-

cupation constante des modèles antiques, surtout de VÉnéide,

({u'il se croit obligé de calquer. Ce qui est certain, c'est que la

Franciade n'ajoute rien à sa gloire. Si le fond de la légende

était populaire, Ronsard n'a pas su, comme le fît Virgile avec

un art si délicat, rattacher ses différents épisodes aux souvenirs

et aux traditions de notre histoire nationale, et nous ne trouvons

dans le poème à peu près rien que de fictif et de purement roma-

nesque. La composition en est d'ailleurs factice : un naufrage,

des cérémonies funèbres, une prophétie, un combat singulier,

la peinture d'un amour jaloux, ce sont là « motifs » qui n'ont

entre eux aucun lien intime et dans la succession desquels se

sent trop l'industrie d'un imitateur qui emprunte à ses devan-

ciers comme des « morceaux choisis ». Joignons à ces défauts

l'abus du merveilleux mythologique auquel se mêle bizarre-

ment, dans certains passages, un merveilleux chrétien plus que

déplacé. Enfin l'emploi d'un mètre étriqué et monotone con-
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tribiie sans doute pour beaucoup à la fai]>lesse du })oème. C'est

à peine s'il s'y rencontre de loin en loin quelque pace dans

laquelle nous puissions louer, non pas même le poète épique,

mais plutôt le descriptif ou l'éléiriaque.

Troisième période. — Deux ans après la publication de

la Franciade, Charles IX meurt. Henri III, dit Binet, aima bien

Ronsard, mais ne le caressa pas aussi familièrement qu'avait

fait son frère. Assailli d'ailleurs par des « i^outtes » fort dou-

loureuses et sentant le besoin du repos, le poète se retira dans

ses prieurés vendômois, Croix-Val et Saint-Cosme, et, sauf

quelques rares et courts séjours à Paris, y passa les dernières

années de son existence.

Dans cette troisième période, la veine de Ronsard n'est plus

aussi riche, aussi prompte. Mais, s'il n'a ni la même ardeur ni

la même puissance, certaines poésies de sa vieillesse prématurée

sont peut-être ce qu'il composa jamais de plus touchant; par

exemple quelques-uns des sonnets pour Hélène, trois ou quatre,

pas davantage, et celui-ci surtout, d'une si mélancolique douceur :

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, etc.

L'âge n'a fait encore là qu'attendrir ses inspirations, que leur

prêter un charme de tristesse rêveuse. Beaucoup d'autres pièces

trahissent visiblement le déclin. Les dernières qu'il ait écrites

sont faibles, languissantes, déjà séniles. Quand il donne, en

1384, une nouvelle édition de ses œuvres, la plupart des correc-

tions qu'il y fait se ressentent elles-mêmes de sa lassitude.

« Deux ou trois ans avant, dit Pasquier, estant afîoibli d'un long

aage, affligé des goûtes et agité d'un chagrin et maladie conti-

nuelles, ceste vertu poétique (jui luy avoit auparavant fait bonne

compagnie l'ayant presque abandonné, il fit reimprimer toutes

ses poésies en un grand et gros volume, dont il reforma l'éco-

nomie générale, chastra son livre de })lusieurs belles et gaillardes

inventions qu'il condamna à une perpétuelle prison, changea

des vers tout entiers, dans quelques-uns y mit d'autres paroles

qui n'estoient de telle jiointe que les premières, ayant par ce

moyen osté le garbe qui s'y trouvoit en j)lusieurs endroits. Ne

considérant que, combien qu'il fust le père et par conséquent

estimast avoir toute authorité sur ses compositions, si est-ce
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qu'il (loYoit |)enser qu'il n'appartient à une fascheuse vieillesse

(le juger des cou[>s d'une gaillarde jeunesse '. »

Ronsard mourut un an après, le 27 décembre loS.'i. On sait

quelle fut sa gloire. Partout en Europe il était reconnu comme

le prince des poètes. Les Italiens eux-mêmes le préféraient à

leur Pétrarque, et le Tasse, venu à Paris en 1571, sollicitait

son approbation pour les premiers cliants de la Jérusalem déli-

vrée. Marie Stuart se consolait de sa captivité en le lisant, et lui

envoyait un Parnasse d'arg-ent avec cette inscription : A Ronsard,

VApollo de la source des Muses. Ses œuvres étaient traduites dans

toutes les langues littéraires, expliquées dans les universités de

Flandre, d'Angleterre, de Polog:ne. De Thou considère sa nais-

sance comme une compensation au désastre de Pavie. Aucun

|>oète en aucun temps ne fut entouré d'une égale admiration.

« Nul alors, dit Pasquier, ne mettoit la main à la plume, qui ne le

celebrast par ses vers ; sitost que les jeunes gens s'estoient frottés

à sa robe, ils se faisoient accroire d'estre devenus jtoëtes. » Sa

mort fut considérée comme une calamité publique, elle cardinal

Du Perron lui fit une oraison funèbre qui tourne à l'apotbéose.

Vingt ans après, Malberbe bilTait tout Ronsard d'un trait de

plume, et cette gloire si éclatante sombrait dans l'oubli. Nos

deux siècles classiques le dédaig'nèrent. C'est seulement à notre

éj^oque qu'il retrouva quelque bonneur. Sainte-Beuve, dans son

Tableau de la poésie au XVI'' siècle, le l'éhabilita sans parti pris

et sans exagérations.

Qu'on dise : Il osa trop, mais l'audace était belle.

Il lassa sans la vaincre une langue rebelle.

Et de moins grands, depuis, eurent plus de bonheur.

Et ce n'est pas une des moindres étrang-etés de sa fortune que

le fondateur du classicisme ait été méprisé par les classiques et

(|ue les romantiques l'aient célébré connue un des leurs.

IV. — Du Bellay.

Les premiers recueils. — Joachim Du Bellay, dont nous

avons [)lus baut analysé la Défense, publia très peu après un

1. Recherches de la France, VII, vi.
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recueil de vers intitulé VOlive et rjuelqucs autres œuvres poéti-

ques K ]j Olive, dans l'édition complète, renferme cent quinze

sonnets adressés à une demoiselle de Viole ^ que le poète avait

élue pour sa maîtresse platonique. Si ce n'est pas Du Bellay qui

introduisit le sonnet en France ", c'est lui du moins qui l'y accli-

mata, qui le mit en honneur. Ronsard avait tout d'abord pinda-

risé; Du Bellay, lui, commença par pétrarquiser. Quelques son-

nets de son recueil sont même des traductions plutôt que des

imitations ; mais tous s'inspirent, fond et forme, du chantre de

Laure. Malheureusement il n'emprunte guère à Pétrarque que

ses mignardises et ses subtilités. L'amour (ju'il célèbre n'a, on

le sent trop, rien de sincère : amour de tête, simple prétexte aux

laborieux raffinements d'une galanterie entortillée et quintes-

senciée. Nous retrouvons toujours, d'un bout à l'autre du recueil,

les mêmes figures, antithèses recherchées, métaphores préten-

fieuses, comparaisons banales et factices. Ce ne sont que

lis, roses, ivoire, neige, corail, perles, marbre, porphyre,

albâtre, etc. De la « face » d'Olive, il fait régulièrement un

soleil, de ses yeux deux étoiles, et l'on trouve l'un et l'autre

dans le même sonnet. Nombre do pièces sont absolument A'ides :

il emploie quatorze vers à nous dire que les vertus de sa maî-

tresse ne peuvent se compter; il les compare successivement

aux fleurs du printemps, aux fruits de l'automne, aux trésors

de l'Inde, aux étincelles de l'Etna, aux flots de la mer, et — ma

foi! c'est fait. Ou bien encore, il énumère tout ce qui peut se

produire de plus étrange, le chien couchant avec le loup, le feu

ne brûlant plus, les forêts n'ayant plus d'ombre, etc., pour con-

clure au dernier vers qu'on verra plutôt cela que de le voir

infidèle à Olive. Notons encore, presque partout, une dureté, une

contrainte, d'autant plus significatives dans ce premier recueil

que Du Bellay sera dans les autres plus souple, plus libre, et,

comme on disait, plus doux-coulant. Il faut avouer que YOlive

ne répond guère aux promesses de la Défense et que le géné-

reux appel du poète faisait espérer mieux. Pourtant, ne nous

1. Ce recueil fut augmenté dans l'édition de looO; la première édition ne

contenait que cinquante sonnets.

2. Anagramme d'Olive.

3. Marot et Saint-Gelais en avaient fait quelques-uns.
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hâtons pas de revenir à Marot. L'auteur du Quinlil Horatian

raille avec raison le bariodage et TatTectation de ces sonnets :

il ne voit pas que, si Du Bellay n'a point l'aisance, le naturel,

la grâce aimable de maître Clément, son recueil, quelles qu'en

soient les oliscurités, les afféteries et les rudesses, n'en contient

pas moins le germe d'une poésie nouvelle, d'une poésie plus

étoffée, plus colorée, plus riche, oîi la sensibilité et l'imag-ination

trouveront leur déploiement. Et il y a aussi dans VOlioe une

gravité dont Marot ne se doutait même pas : outre ce fameux

sonnet de Vidée, maint autre se recommande, sinon par la même
hauteur d'inspiration, tout au moins par une noblesse d'accent,

un éclat de style, une sobriété forte et vive que notre poésie

n'avait pas encore connue *.

Le Du Bellay de YOlive est un Du Bellay première manière.

Celui de la seconde manière, nous le pressentons déjà dans les

Vers lyriques ou Odes qu'il im[)rima à la suite des sonnets. Les

Odes parurent avant celles de Ronsard, et ce fut, paraît-il, entre

es deux poètes, le sujet d'une querelle, ou même d'une brouil-

lerie passag-ère. Mais si Ronsard put d'abord accuser son ami

de l'avoir plagié, les Odes de Du Bellay étaient trop différentes

des siennes pour qu'il ne reconnût pas bientôt l'injustice d'un

])areil grief. Tandis que Ronsard imite Pindare, les ambitions

de Du Bellay sont beaucoup plus modestes. Il semble, d'ailleurs,

n'avoir jamais eu grande inclination pour le lyrisme pinda-

rique. Voici une strophe de son ode au prince de Melplie :

Si je voulois suivre Pindare,

Qui en mille discours s'égare

Devant que venir à son point,

Obscur je brouillerois cette ode

De cent propos : mais telle mode
De louange ne me plaist point.

Cette pièce est postérieure au premier recueil du poète ; mais

les odes publiées en 1550 se font (U^jà remarquer par leur

facilité tout unie, notamment l'ode à Salmon Macrin Sur la

mort de sa Gélonie, l'ode à Ronsard Sur rinconslance des choses,

l. Par exemple, celui qui commence ainsi :

Dcsjà la nuit en son parc amassoit, etc.

Histoire de la i.anciue. III. 13
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l'ode à Madame Marguerite sur la. Nécessité cfécrirc en sa lanr/ur.

Fode à Boiiju sur les Conditions du vrai poète *; beaucoup, ])eut-

on dire, sont moins des odes que des é[)îtres familières. De

môme pour la plupart des pièces que Du Bellay intitule Poésies

diverses; on leur reprocherait, non plus de la raideur comme

aux sonnets de ÏOlioe, mais plutôt ce qu'elles ont parfois d'un

peu lâche et [trosaïque dans leur aisance.

Les Antiquités de Rome. — Un an après, Du Bellay

partit pour Rome, où l'appelait le cardinal, son cousin, dont il

fut comme qui dirait l'intendant. C'est alors que l'originalité

du poète se fait jour. Un moment séduit par les doctes subtilités

du pétrarquisme, il revient décidément à son naturel, qui est

le naturel. Le recueil qu'il lit d'abord s'intitule Premier livre

des Antiquités de Rome -. On y trouve bien encore des choses

fausses. Le sonnet suivant, })ar exemple, qui n'est pas sans

beautés, ])rocè(le tout entier d'une sorte de jeu de mot très vain :

Ces grands monceaux pierreux, ces vieux murs que tu vois

Furent premièrement le clos d'un lieu champestre.

Et ces braves palais dont le temps s'est fait maistre

Cassines de pasteurs ont esté quelquefois.

Lors prirent les bergers les ornements des roys.

Et le dur laboureur de fer arma sa dextre :

Puis l'annuel pouvoir le plus grand se vit estre

Et fut encor plus grand le pouvoir de 'six mois :

Qui, fait perpétuel, crut en telle puissance.

Que l'aigle impérial de lui prit sa naissance.

Mais le ciel, s'opposant à tel accroissement,

Mit ce pouvoir es mains du successeur de Pierre,

Qui sous nom de pasteur, fatal à cette terre,

Monstre que tout retourne à son commencement.

Nous pourrions encore relever çà et là des traces d'enflure ou

même de préciosité, coiumo un retour à la première manière.

Mais l'impression que nous laisse le recueil dans son ensemble

est celle d'une poésie vraimont sincère, à la fois simple et forte.

Du Bellay a rompu avec le pétrarquisme, et paraît même en

vouloir à Pétrarque de l'avoir d'abord fourvoyé dans les bigar-

1. Ces deux dernières sont dans un nouveau recueil, publié en t.'i.lO, la même
année que la deuxième édition de VOlive.

2. Ce recueil parut en l'i.'iS: il n'y eut [tas de second livre.
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rures ot les mièvreries de VOUve. La plus juste critique que l'on

}»uisse faire des défauts de ce recueil, c'est lui-même qui la fait

dans la pièce intitulée Contre les péti^arquistes, une de ses meil-

leures, du reste, comme une de celles qui font le plus d'honneur

à son goût. Critique de l'amour factice ou purement cérébral :

Ce n'est que feu de leurs froides chaleurs,

Ce n'est qu'horreur de leurs feintes douleurs.

Ce n'est encor de leurs soupirs et pleurs

Que vent, pluye et orages,

Et, bref, ce n'est, à ouïr leurs chansons.

De leurs amours que flammes et glaçons.

Flèches, liens, et mille autres façons

De semblables outrages.

Critique de la phraséologie g'alante :

De vos beautés ce n'est que tout fin or.

Perles, cristal, marbre et ivoire encor.

Et tout l'honneur de l'Indique trésor, etc.

Critique de la métaphysique amoureuse :

Quelque autre encor la terre dédaignant

Va du tiers ciel les secrets enseignant,

Et de l'amour, où il va se baignant,

Tire une quinte essence.

Et plus loin :

Changez ce corps, objet de mon ennuy
;

Alors je crois que de moy ni d'autruy.

Quelque beauté que l'esprit ait en luy,

Vous ne serez cherchées.

La première « ébullition » une fois calmée. Du Bellay a répudié

tout ce qu'il y avait d'artificiel et de guindé dans son premier

recueil : il n'en a g:ardé pour les suivants que ce qui peut donner

de l'accent et de la trempe à sa facilité naturelle.

Les Antiqiiitês de Rome s'inspirent de deux sentiments, tantôt

distincts, tantôt associés, celui de la g-randeur romaine, et celui

du néant de toute grandeur. Comme il le dit lui-môme, Du

Bellay est le premier des Français (jui ait chanté

L'antique honneur du peuple à longue robe,
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et son livre renferme quelques pièces dignes d'un tel sujet. Non

que les plus belles soient elles-mêmes exemptes de défaillances;

mais, si nous y trouvons parfois des duretés et parfois des fai-

blesses, c'est que la lang'ue n'est })as encore formée à ce ton, et

justement il faut savoir gré au poète de l'avoir par instants

trouvé. La sincérité de son enthousiasme défend Du Bellay de

toute rhétorique, et l'émotion fervente qu'il éprouve devant la

Yille éternelle , maint sonnet l'exprime avec une grandeur

simple et mâle. Celui-ci par exemple :

Telle que dans son char la Berecynlhienne

Couronnée de tours et joyeuse d'avoir

Enfanté tant de dieux, telle se faisoit voir

En ses jours plus heureux cette ville ancienne, etc.

Ces restes dont la vue évoque en son imagination l'antique

Rome et toutes ses merveilles, lui inspirent aussi le sentiment

des vanités terrestres, le font songer à l'irrémédiable caducité

des plus grandioses, des plus imposantes œuvres de l'homme.

Le Tibre seul, qui vers la mer s'enfuit,

Reste de Rome. mondaine inconstance !

Ce qui est ferme est par le temps destruit,

Et ce qui luit au temps fait résistance.

Ces vieux palais, ces arcs rongés par le temps, ces « théâtres en

rond ouverts de tous côtés » attestent l'antique orgueil de Rome,

mais aussi sa déchéance. Il en sort une impression de mélan-

colie grave et pénétrée, que plusieurs sonnets du recueil ont

très fortement traduite :

Pâles esprits, et vous, ombres poudreuses, etc.

Ou bien encore :

Qui a vu quelquefois un grand chesne asséché, etc.

Le poète y exprime pour la première fois dans notre langue

cette poésie des ruines, que nous ne retrouverons plus au

xvn" siècle, sinon peut-être chez quelque disciple attardé de la

Pléiade ', et que nous rendra le romantisme avec Chateaubriand

et Lamartine.

i. Cf. par exemple la Solitude de Saiiil-Amand , qui est une pièce toute
'< romantique ».
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Enfln, çà et là, Du Bellay fait un retour sur lui-même. Devant

tant (le superbes monuments qui sont peu à peu devenus « fable

(lu peuple et publiques rapines », le sentiment lui vient de ce

qu'il y a d'éphémère et d'illusoire dans ses ambitions, dans ses

joies et dans ses peines.

Tristes désirs, vivez doncques contents.

Car si le temps finit chose si dure.

Il finira la peine que j'endure.

L'âme troublée du poète s'apaise, se console, trouve en sa tris-

tesse elle-même je ne sais quelle sérénité méditative et douce-

ment attendrie.

Les Regrets. — Cette note personnelle domine dans les

Regrets ', son meilleur recueil. Etienne Pasquier dit que Du

Bellay s'y surmonta; disons de préférence qu'il y fut lui-même

plus qu'il ne l'avait encore été, qu'il y fut tout à fait lui-même.

Ce que nous trouvons ici, ce n'est plus l'admiration enthousiaste

de la Rome antique, ce n'est pas davantage la « méditation

historique et poétique » sur les ruines d'une grandeur déchue
;

les Rc(jrets sont, avant tout, la confession sincère et touchante

d'une âme tendre, susceptible, un peu ombrag-euse, que la déli-

catesse même de sa sensibilité prédisposait à souffrir. Le décou-

ragement et le désenchantement sont vite venus. A Uome,^il

n'y a plus pour lui que tracas et soucis quotidiens.

Panjas, veux-tu savoir quels sont mes passe-temps? etc.

Et ailleurs :

Flatter un créditeur pour son terme allonger, etc.

De tels emplois lui répugnent et l'humilient; il tâche de s'y

faire, mais il souffre, et il exhale sa peine. Ce qui lui est le

plus amer, c'est de renoncer à ses ambitions de poète, à cet

« honnête désir » de la gloire qui l'avait d'abord exalté. Il se

dit bien par instants que sa facilité même a quelque mérite :

Et peut-être que tel se pense bien habile,

Qui trouvant de mes vers la rime si facile,

En vain travaillera me voulant imiter.

d. Publiés en 15;j9.
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Mais combien de fois ne Tentendons-nous pas se plaindre que

les ennuis dont il est abreuvé glacent sa veine et que la Muse se

retire de lui!

A vrai dire, Du Bellay baisse le ton. Nous ne trouvons plus

dans son nouveau recueil ce que les Antiquités avaient de

magnifique et d'altier.

Je ne peins mes tableaux de si riche peinture

Et si hauts arguments ne recherche à mes vers.

Le malheur, comme il dit, Ta fait rentrer en lui-même. Mais

c'est par là tout juste qu'il nous plaît, et, si nous devons plus

d'admiration au génie audacieux et puissant de Ronsard, la

poésie intime des Regrets nous touche davantage, elle a un

charme de familiarité douce et tendre qui la rend particulière-

ment aimable. Dulcia sunto.

Ces Regrets sont comme le journal d'un poète. D'autres font

des tableaux, et lui, il fait un « portrait », son portrait.

Je me plains à mes vers si j'ay quelque regret,

Je me ris avec eux, je leur dis mon secret.

Comme estant de mon cœur les plus seui-s secrétaires.

Et ailleurs :

Je me contentcray de simplement escrirc

Ce que la passion seulement me fait dire.

Et plus loin :

J'escris naïvement tout ce qu'au cœur me touche.

Cette naïveté, voilà justement par quoi Du Bellay nous intéresse

et nous touche. Ce que nous connaissions chez lui jusqu'ici,

c'est l'artiste, un artiste dur et contourné dans VOlive, moins

tendu déjà dans les Antiquités, et qui, par moments, y atteint à

la vraie grandeur; mais, dans les Regrets, l'homme lui-môme

se livre à nous dans l'intimité de son âme. Il n'écrit plus pour

« mériter ce laurier » ; il ne « s'accourcit pas le cerveau », il ne

« se consume pas l'esprit » , il ne « peigne » pas et ne « frise »

pas des vers ingénieux; il se contente de chanter, ou plutôt de

pleurer ses ennuis.
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Ainsi voit-on celui qui sur la plaine

Picque le bœuf ou travaille au rempart

Se resjouir et d'un vers l'ait sans art

S'évertuer au travail de sa peine '.

Et, dans un sonnet bien connu :

Ainsi chante l'ouvrier en faisant son ouvrage, etc.

Dès ses débuts, Du Bellay prétendait ne point se travailler en

ses écrits à « ressembler autre que soi-nièine » ; il déclarait que

les vers étaient pour lui un passe-temps, un « labeur peu labo-

rieux ». « Je te prie, amv lecteur, disait-il, me faire ce bien de

penser que ma petite Muse, telle qu'elle est, n'est toutesfois

esclave ou mercenaire ; elle est serve tant seulement de mon

plaisir ^ » Mais il ne faut voir là sans doute que la préoccupa-

tion d'un gentilhomme qui ne veut pas être confondu avec les

pédants ou les rimeurs à gages ^ C'est ici, dans ce recueil des

Regrets, que Du Bellay se montre vraiment au naturel, qu'il

trouve en lui-même la matière de sa poésie, qu'il répudie tout

artifice et toute contention. Et certes, il lui en coûte beaucoup

de quitter ses ambitions premières, de ne plus suivre Ronsard

« par les champs de la grâce «, dans « ce pénible sentier cpii

meine à la vertu », qui mène aussi à l'immortalité; mais pour-

tant ces Rerjrets tout familiers et tout simples, oîi il n'y a trace

d'aucun efTort, ont mieux servi sa gloire que n'eussent pu faire

des œuvres plus hautes de ton, dans lesquelles il se serait

guindé au sublime, et, parmi tous les recueils poétiques du

xvi" siècle, aucun autre n'est demeuré aussi vivant et aussi frais.

Outre les ennuis et les dégoûts de sa vie à Rome, Du Bellay

souffre encore du mal de l'absence, et les plus touchantes pièces

des Regrets sont celles où s'exhale la nostalgie de son àme pieuse

et fidèle. Il regrette la France, Paris, ses amitiés quittées, les

souvenirs de sa jeunesse mêlés à l'image des lieux où elle

s'écoula.

1. Piê<-c liminaire à M. d'Avanson.
2. Préface de VOlive.

3. Cf. Préface de VOlive : « N'ayant où passer le temps et ne vouianl du tout

le perdre, je me suis volontiers appliqué à nostre poésie, excité et de mon i>roprc

naturel et par rexcuiplc de plusieurs î^'cntils esprits françois, mesme de ma pro-

fession, qui ne dédaignent point à manier et Tespcc et la plume, outre la fausse

persuasion deceuxqui pensent tel exercice des letlresderoger à l'estatde noblesse. »
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Je me promcine seul sur la rive laline

La France regrettant, et regrettant encor

^les antiques amis, mon plus riche trésor,

Et le plaisant séjour de ma terre angevine.

Et encore :

Malheureux Tan, le mois, le jour, l'heure et le point.

Et malheureuse soit la flatteuse espérance,

Quand pour venir icy j'abandonnay la France,

La France et mon Anjou dont le désir me point.

Attaché à une besoune ingrate, souffrant dans sa tendresse,

dans sa dignité, dans ses légitimes espérances, il se retourne

vers le doux pays natal, vers les amis qu'il voit sur l'autre bord

lui tendre les bras, il se retourne aussi vers l'âge déjà lointain

des nobles ardeurs et des fiers projets. Cette Italie où il était

arrivé le cœur plein d'enthousiasme ne lui apparaît plus que

comme un dur lieu d'exil, une terre avare et cruelle, habitée

par un peuple inhumain.

France, mère des arts, des armes et des loix,

Tu m'as nourry long temps du laict de ta mamelle :

Ores, comme un aigneau qui sa nourrisse appelle,

Je remplis de ton nom les antres et les bois.

Si tu m'as pour enfant advoiié quelquefois,

Que ne me respons-lu maintenant, ô cruelle !

France, France, respons à ma triste querelle.

Mais nul, sinon Echo, ne respond à ma voix.

Entre les loups cruels j'erre parmy la plaine.

Je sens venir l'hyver, de qui la froide haleine

D'une tremblante horreur fait hérisser ma peau.

Las ! tes autres aigneaux n'ont faute de pasture.

Ils ne craignent le loup, le vent ny la froidure :

Si ne suis-je pourtant le pire du troppcau.

Et ce n'est pas seulement la France qu'il reg:rette; c est, dans

la France, un petit coin de terre auquel tant de chers liens

l'attachent, ce Lire qu'il préfère au mont Palatin, ce Loyre

Gaulois qui plus lui plaît que le Tibre. Son reg-ret de la France,

de la grande patrie, lui inspirait tout à l'heure des vers pathé-

tiques ; mais il y a quelque chose de plus intime peut-être et de

plus délicatement ému dans ceux où il chante la petite patrie,

son pays angevin, le fleuve paternel, les bois, les vignes, les
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champs blondissants qui ont fait un doux horizon à sos jeunes

années. De là, le charme délicieux du sonnet « unique » entre

tous par la tendresse caressante qui s'en exhale :

Ileureiix qui comme Ulysse a fait un beau voyage, etc.

Voilà un trait bien propre à caractériser Du Bellay, que dans sa

plus célèbre pièce, et digne de l'être, il chante, non pas les

palais romains au front audacieux, mais l'humble village qui l'a

vu naître et le clos de sa pauvre maison.

Si le poète des Regrets est surtout un élégiaque, il y a aussi

en lui un satirique. Ronsard le surnomme « grand Alcée

angevin » et Richelet le loue quelque part d'avoir fortement

« taxé » les mœurs de son temps. Nous signalions tout à l'heure

sa pièce Contre lespétrarquistes, une très fine satire. Citons encore

le Poète courtisan, où il raille avec une ironie des plus délicates

les beaux esprits à la mode, les faiseurs de dizains ou de ron-

deaux, qui n'avaient d'autre mérite que d'aduler fadement les

grands seigneurs, et qui, du haut de leur ignorance fringante,

tournaient en ridicule les efforts des novateurs vers une poésie

docte et grave. Nous retrouvons cette veine dans les Regrets,

nous l'y retrouvons plus piquante, et, parfois, d'une acre véhé-

mence. Dans VOlive, Du Bellay s'efTorçait, il nous le dit, « de

finir ses sonnets par cette grâce qu'entre les autres langues

s'est fait propre l'épigramme francois » * : ici, un grand nombre

de pièces sentent leur épigramme, comme le remarquait Vau-

quelin dans son Art poétique, ou même sont de mordantes

satires. Qu'on ne s'étonne pas de « rencontrer quelque risée »

parmi les regrets et les plaintes : si le poète rit, c'est d'un « ris

sardonnien ».

Pour peindre la dissolution des mœurs romaines, les intri-

gues de la cour pontificale, les ambitions et les cupidités qu'ex-

cite et que met aux prises l'ouverture d'un conclave, pour stig-

matiser ce qu'une pompe orgueilleuse dissimule de corruption,

de bassesse et de turpitude, il a des railleries sanglantes, d'autant

plus cruelles qu'aucune déclamation n'en afTaiblit l'efiet, que

toute leur force consiste dans une rectitude expressive et dans

1. Préfaça de VOlive.
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une précision crue. Ce Du Bellay satirique n'est pas moins vrai,

moins franc que Félégiaque; telle de ses pièces nous fait songer

à Régnier, et, dans telle autre, il égaîe d'Aubigné lui-même on

vigueur pittoresque et en âpre relief.

Les Jeux rustiques, nouveau recueil en partie original, en

partie imité des églogues latines du Vénitien Naugerius, nous

montrent un côté de son talent qui n'est pas le moins aimable.

L'amour des cliamps et de la vie champêtre avait déjà inspiré

<le jolis vers à Du Bellay; dans une de ses plus heureuses pièces

(hi (l(''])ut ', il nous représentait le vrai poète recherchant non les

superbes colisées et les palais ambitieux.

Mais bien les fontaines vives,

Mères des petits ruisseaux,

Autour de leurs vertes rives

Encourtinez d'arbriseaux.

C'est dans les Jeux rustiques qu'on trouve la chanson bien

connue du Vanneur de blé, et plusieurs autres pièces du recueil

se recommandent par leur grâce légère, leur discrète sensibi-

lité, leur délicate harmonie.

Du Bellay était rentré en France vers looo. Il continua

quelque temps à s'occuper des afTaires du cardinal, mais sa

santé le força deux ans après de quitter un service trop fatigant.

La publication des Regrets irrita contre lui son protecteur, qui

craignait sans doute d'être compromis. Il passa ses deux ou

trois dernières années dans les soucis d'une existence précaire,

miné par la maladie et par le chagrin, vieux avant l'âge, et

mourut le 3 janvier 1560.

L'auteur de la Défense avait pris tout d'abord dans ce fameux

manifeste un ton trop haut et qu'il n'était pas capable de sou-

tenir. L'ascendant de Ronsard sur son ami est là bien visible.

Après un premier moment d'exaltation. Du Bellay revint à son

caractère propre, qui était modéré, discret, enclin à la douceur.

Lui qui dans sa Défense attaque si vivement la plupart des

poètes antérieurs, il lui arrive dans ses vers de louer non

pas seulement Heroët ou Scève, comme fait Ronsard, mais

Saint-Gelais, qu'il range parmi « les favoris des Grâces », Marot.

1. Sur les Conditions du vrai poè/e.
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en rhonneur duquel il compose une épitaphe, Hugues Salel,

qu'il appelle l'autre gloire de Quercy. On se tromperait toutefois

en croyant que Du Bellay ne fut pas un ronsardiste convaincu.

D'un bout à l'autre de son œuvre, et dès YOUve, il ne manque

aucune occasion de célébrer Ronsard, et de rendre bommage,

lui cliétif, à la supériorité d'un génie plus vigoureux et plus

puissant. Les infractions de toute sorte qu'il fit à son propre

programme, ne doivent pas s'expliquer par un changement de

doctrine. Il reste toujours fidèle aux idées de la Défense; mais

une certaine faiblesse de caractère le met parfois en contradic-

tion avec lui-même, comme lorsqu'il compose des vers latins

en s'excusant sur les circonstances '
; et, d'autre part, ses goûts

personnels ne sont pas entièrement conformes à ses opinions,

ni ses moyens poétiques à ses visées du début. Aussi, tout en

glorifiant Ronsard de réaliser les plus hautes promesses de la

Pléiade, il proportionne bientôt ses ambitions à « la petitesse

<le sa Muse ». Rien de plus significatif à cet égard que la pièce

du Poète courtisan. Ce poète dont se moque si finement Du

Bellay, maints traits dont il le marque pourraient s'appliquer à

Du Bellay lui-mémo. Ceci, par exemple :

Je veux en premier lieu que, sans suivre la trace,

Comme l'ont quelques uns, d'un Pindare et Horace,

Et sans vouloir comme eux voler si hautement,

Ton simple naturel tu suives seulement.

N'est-ce pas Du Bellay qui disait dans ses Regrets :

Je ne veux feuilleter les exemplaires Grecs,

Je ne veux retracer les beaux traits d'un Horace, etc.

Ceci encore, s'il est vrai que, comme écrivain, Du Bellay se

distingue entre tous les poètes de la Pléiade par sa retenue :

Garde-toi d'user

De mots durs et nouveaux qui puissent amuser

Tant soit peu le lisant, etc.

Et ceci, enfin, dont il aurait pu faire sa devise :

Le vers le plus coulant est le vers plus parfait.

1. Cf. le suniict qui commence par ce vers :

Ce n'est le fleuve Tus(iuc au superbe rivage, etc.
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Cette facilité coulante et ce naturel lui assignent une place à

part. S'il n'est pas, comme Ronsard, « le commencement d'un

grand poète », il est un vrai poète, qui ne manque ni d'éléva-

tion ni de vig^ueur, mais qui a surtout le charme, l'aménité, la

grâce séduisante, et que sa sensibilité délicate, un peu maladive,

rend particulièrement aimable; il est, parmi tous ceux du siècle,

le plus voisin de nous, le seul peut-être que nous goûtions sans

effort, parce que lui-même ne s'est pas forcé, parce qu'il a tout

simplement raconté son âme, et que cette âme était très fine et

très tendre.

V. — Baïf et Belleau.

Jean-Antoine de Baïf. — Baïf est aussi un poète facile,

mais non dans le même sens. Il ne fit guère que des improvi-

sations : de là ses faiblesses, ses obscurités, ce que sa veine

poétique a presque toujours de fluide et de prolixe. « Qui désire

vivre en la mémoire de la postérité, disait Du Bellay dans sa

Défense, doit, comme en soi-mesme, suer et trembler maintes

fois. » Baïf n'a jamais tremblé ni sué. Tandis que Du Bellay est

déjà de ceux qui font difficilement des vers faciles, Baïf s'aban-

donne avec colfcplaisance à sa facilité naturelle, et ses meilleures

inspirations, qu'il faut chercher dans un énorme fatras, ne sont

que d'heureuses rencontres. Esprit curieux, fertile, original, il

ne fut pas un artiste. Du Perron le traitait de « très mauvais

poète », et Pasquier le jugeait « mal né à la poésie ». Il avait

pourtant des qualités natives qu'il ne faut pas méconnaître, de

l'imagination, de la sensibilité, une grâce nonchalante, une

aimable bonhomie; ce qui lui a manqué, c'est le goût, le tact,

la mesure, c'est le travail, c'est le souci, et, peut-être, le sens

de l'art.

Plus jeune de huit ans que Ronsard et Du Bellay, Baïf ne se

laisse guère devancer par eux. Dès loo2 il fait paraître à leur

exemple un recueil de sonnets, dans lesquels il chante une

maîtresse platonique, Méline, comme ses deux aînés avaient

célébré, l'un sa Cassandre, l'autre son Olive. Les Amours de
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MéU7ie sont dans le goût artificiel du pétrarquisme à la mode ; il

n'y a rien à en dire de plus. Nous trouvons quelque sincérité

dans son second recueil, les Amours de Francine (looo) ; mais les

plus heureuses pièces en sont gâtées elles-mêmes par les négli-

gences, les platitudes, la diffusion. Douze ans après (la trace de

Baïf se perd très longtemps) paraît le premier livre des

Météores ', oi^i il décrit d'après Virgile, Aratus, Manilius, les

phénomènes du ciel et de l'atmosphère. On y trouve certains

morceaux remarquables par une précision discrètement colorée

et par une netteté pittoresque qui sont bien rares chez lui.

Vers la lin de loGT, Baïf conçoit la première idée de son

Académie de musique et de poésie. De concert avec le musicien

Thibaut de Courville, il présenta à Charles IX le plan de la

future compagnie et obtint des lettres patentes dans lesquelles

le roi s'en déclarait le protecteur et le premier auditeur. L'Aca-

démie se réunit dans la maison du poète, vraie maison d'érudit,

sous chaque fenêtre de laquelle on lisait de belles inscriptions

en gros caractères tirées d'Anacréon , d'Homère, de Pin-

dare, etc., et qui, dit Colletet le fils, « attiraient agréablement

les yeux du passant ». Le but principal de Baïf en fondant cette

société était d'unir plus étroitement la musique et la poésie en

leur imposant à toutes deux les mêmes lois. Rattachons cà ce

projet sa réforme orthographique, qui devait rapprocher l'écri-

ture de la prononciation et distinguer par des signes convenus

les syllabes brèves des syllabes longues. Rattachons-y surtout

sa tentative d'introduire dans la versification française le svs-

tème en usage chez les Grecs et les Latins. Baïf n'est pas d'ail-

leurs le premier qui ait eu cette idée. Agrippa d'Aubigné affirme

avoir vu une traduction de Viliade et de YOdi/ssée composée

en hexamètres par un certain Mousset vers la fin du xv" siècle.

Ce qu'il y a de certain, c'est que Michel de Boteauville écrivait

en 1497 un Art de métri/ier franrois et achevait en 1500 un

poème en A'ers mesurés. Les poètes du xvi^ siècle, qui ne con-

naissaient pas les vrais principes de notre A'ersification, ne pou-

vaient manquer d'être tentés par l'idée de donner à notre poésie

rharinonie sonore des vers grecs et latins. Rien de plus simple

I. Le poème ne fut pas continué.
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d'ailleurs à leurs yeux, s'il n'y avait qu'à noter une fois pour

toutes la prononciation longue ou brève des syllabes. « Quant

aux pieds et aux nombres qui nous manquent, avait déjà écrit

Du Bcllav dans la Défense, de telles choses ne se font pas par la

nature des lang-ues. Qui eust empesché nos ancestres d'allong"er

une svllabe et accourcir l'autre? Et qui empeschera nos succes-

seurs d'observer telles choses si quelques sçavants et non moins

ingénieux de cet âge entreprennent de les réduire en art? « En

1553, Jodelle publie des distiques; en 1556, Pasquier écrit dans

ce mètre toute une élégrie; en 1562, Jacques de la Taille com-

pose un traité sur la Manière de faire des vers en français

comme en grec et en latin. La part de Baïf dans cette innova-

tion se borna à y porter plus de suite et de méthode que ses

devanciers. Rapin, Sainte-Marthe, Passerat, beaucoup d'autres

érudits ou poètes, suivirent son exemple ou du moins y applau-

dirent. On a de Ronsard lui-même deux odes dans lesquelles,

tout en conservant la rime, il calque de son mieux la strophe

saphique.

Les mêmes vues sur l'union de la poésie avec la musique sug-

gérèrent à Baïf l'invention du vers auquel est resté son nom.

Le vers baïfin n'a rien de commun avec la métrique ancienne :

c'est un mètre, tout français, de quinz.e syllabes, qui se divise en

deux hémistiches, le premier de sept et le second de huit.

Musc, reine d'IIelicon, fille de Mémoire, ô déesse,

des poètes Tappuy. favorise ma liardiesse.

^ Je veux donner aux François un vers de plus libre accordance

Pour le joindre au lulli sonné d'une moins contrainte cadence.

De tels vers n'ont rien de contraire à notre métrique. Comme
on le voit, Baïf fait valoir en leur faveur cette raison bien juste

qu'ils sont « de plus libre accordance » ; ils donnent en effet au

poète la pleine liberté de ses combinaisons rythmiques dans un

ensemble de sept syllabes pour le premier hémistiche et de huit

pour le second : delà, des coupes plus nombreuses, plus variées,

que n'en comporte l'alexandrin, dont nos poètes du xvi" siècle

respectent la césure médiane avec presque autant de scrupule

que Malherbe lui-même ou Boileau. Le défaut des vers baïfins,

c'est que leur longueur, éloignant tr(>[> les rimes, risque de nous

faire perdre la sensation de l'unité métrique.
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En 1573 Baïf donna les Passe-temps, où il réunii (jnantité de

poésies diverses, épîtres, dithyrambes, épigramnies, chansons,

mascarades, sonnets, etc. Plusieurs se recommandent par leur

aimable enjouement, par leur gentillesse naïve ou piquante.

Citons en particulier la chanson si connue du Printemps, qui est

une gracieuse imitation de Méléagre.

Le dernier ouvrag-e de Baïf parut en 1573; il s'intitule Mimes,

enseignements et proverbes. C'est un recueil de pièces en dizains

octosyllabiques, satires, épîtres, oiles même, « discours inter-

rompus, comme il dit, et coupés de telle façon qu'en bien peu se

trouve une suite de propos liée et continuée », véritable réper-

toire de morale pratique, où le poète, s'il emprunte de toutes

mains, a mis aussi maintes réflexions et maximes que sa propre

expérience lui suggrère. Comme les autres, ce recueil pèche sur-

tout par la négligence du style. Cependant il faut y louer dans

quelques pièces une netteté ferme et concise, à laquelle leur

forme sentencieuse a comme obligé le poète.

Baïf mourut en 1589, laissant de nombreux ouvrages inédits,

dont le plus important est une traduction des Psaumes. Comme
si les innovations dont il s'avisa ne suffisaient pas à sa renom-

mée, on lui en a prêté dont il est innocent. C'est ainsi qu'il jiasse

pour avoir introduit dans notre langue les comparatifs en leur

et les superlatifs en imc calqués sur le latin. Ceux qui l'en ont

accusé prenaient texte d'une pièce dans laquelle il n'use de ces

formes barbares que pour se moquer de Jacques Pelletier, leur

inventeur authentique.

Rémi Belleau. — Nous avons déjà nommé Rémi Belleau.

Sa vie n'olTre aucune particularité notable; il la consacra tout

entière aux lettres et à la poésie. Le premier recueil de Belleau

parut en 1557 sous le titre de Petites inventions. Il y décrit des

fleurs, des fruits, des pierres, d(\s insectes, etc. Plusieurs mor-

ceaux sont pour lui l'occasion d'allégories morales, et, par là,

son ouvrage se rattache au symbolisme des anciens Bestiaires

ou Lapidaires. Ce qu'il cherchait avant tout, c'étaient des thèmes

de versification. 11 faut le louer d'ailleurs })Our la netteté élé-

g'ante avec laquelle il les ti'aite. La même année fut publiée sa

traduction d'Anacréon, dont nous avons déjà parlé.

En 15G5 il donne la première partie de sa Bergerie : la
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seconde ne devait paraître que sept ans après. Au commerce

du plus aimable des poètes grecs, Belleau avait sans doute

gagné quelque chose de la légèreté, de la grâce anacréontique.

Il montre en certains morceaux de ce recueil un sentiment

délicat de la poésie rurale, et ce n'est pas sans raison qu'on le

surnomma le peintre de la nature. Les bergers qu'il met en

scène ne sont pas d'ailleurs plus vrais que ceux de Marot ou de

Ronsard; mais ses descriptions ont en général de la fraîcheur,

du coloris, de la vivacité. La pièce d'Avril, qui est pour lui ce

fju'est })Oui' Baïf la chanson du Printemps, et celle de Mai,

beaucoup moins connue, mais qui ne mérite guère moins de

l'être, se trouvent l'une et l'autre dans la Bergerie.

Un an après parurent les Amours et nouveaux EcJianges ' des

pierres précieuses. Dans ces trente et un petits poèmes, Belleau

ne se contente pas de décrire les diverses pierres avec une

justesse expressive et pittoresque ; il en expose aussi les vertus

et les propriétés magiques d'après les légendes de l'antiquité ou

du moyen âge, et lui-même invente plus d'une jolie fable.

Le défaut d'un pareil recueil était la monotomie; mais Belleau

v montre beaucoup de souplesse et de variété, soit dans l'inven-

tion, soit dans le style; il y réunit fort ingénieusement tous les

genres, prenant tour à tour le ton du conte, de l'élégie ou de

l'ode. C'est comme auteur des A)nours et Echanges qu'il a sa

physionomie originale parmi les poètes contemporains, et c'est

aussi ce recueil dont Ronsard insérait le titre dans l'épitaphe

qu'il fit en l'honneur du « gentil Belleau » :

Ne taillez, mains indusliieuses,

Des pierres pour couvrir Belleau.

Lui-mesmc a basti son tombeau

Dedans ses Pierres prccieiiscs.

VI. — L'œuvre de la Pléiade.

Soit à propos de la Défense et illustration, soit en appréciant

les poètes dont elle fut le manifeste, nous avons indiqué suffi-

7.C"c st-à-(lire Métamorphoses.
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samment quel fut le rôle de la Pléiade. Ronsard et ses amis ne

réalisèrent pas sans doute tous leurs desseins. Mais quand nous

nous demandons ce qui reste d'eux, quoiqu'il en reste, sinon

des œuvres parfaites de haute poésie, du moins (sans compter

ce qu'ils ont écrit de plus aimable, maints nobles essais dans

lesquels ils atteignent parfois la grandeur) disons-nous toutefois

que ce qui reste de la Pléiade n'est pas seulement ce qu'elle a

fait, mais aussi ce qu'elle a rendu possible ; or, ce qu'elle a

i-endu possible, ou, pour mieux dire, ce qu'elle a inauguré, n'est

rien de moins que la poésie classique.

Toutefois, si le classicisme a pour fondateurs les poètes de la

Pléiade, il faut tout d'abord signaler chez eux une promptitude

de verve, une variété de tons, une libéralité d'esprit, que nous

ne retrouvons plus dans l'âge suivant. L'une des contradictions

les plus bizarres en apparence de notre histoire littéraire, c'est

que les réformateurs du xvi'' siècle, méconnus par cette école

proprement classique dont ils furent les premiers maîtres, aient

été remis en honneur par l'école romantique, qui voulut voir en

eux comme de lointains précurseurs. Nous tenons de Sainte-Beuve

que, son choix de Ronsard une fois terminé, le bel exemplaire

in-folio dans lequel il avait pris ses extraits resta déposé aux

mains de Victor Hugo et devint pour ainsi dire l'album de la

moderne Pléiade. Le Tableau de la poésie au XVP siècle était

d'ailleurs destiné dans la pensée de son auteur à retrouver par

delà Malherbe les ancêtres de la jeune école; non seulement

Sainte-Beuve ne perd pas une occasion de rattacher cette étude

aux discussions littéraires et poétiques de son temps, mais encore

il prétend montrer aux adversaires des novateurs, toujours prêts

à se réclamer du xvu° siècle, que les titres de noblesse du roman-

tisme remontent cent ans plus haut. Ce n'est pas ici le lieu

d'examiner la question; notons seulement que, sur bien des

points, les réformateurs de 1830 ne firent que revendiquer et

ressaisir certaines libertés dont Malherbe avait privé notre

poésie. Nous aurions dit ce qu'il y a de « romantique » dans la

Pléiade si nous indiquions les retranchements et les corrections

que Malherbe fit subir à Ronsard.

La poésie de la Pléiade est plus personnelle et plus intime

que celle de Malherbe, plus libre aussi, plus diverse, plus riche;

Histoire de la langue. UI. i-i
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elle fait beaucoup plus de place à rimagination et à la sensi-

bilité. On a dit que Malherbe avait tué le lyrismo, et on Fa dit

avec raison, entendant par lyrisme l'expression du Moi, qui est

tout juste celle de la sensibilité et de l'imag-ination. Or, ce

lyrisme-là, c'est celui que les romantiques ont pour ainsi dire

ressuscité après deux siècles, et si le romantisme pouvait être

caractérisé par un seul trait, nul autre ne le résumerait mieux

que d'avoir substitué le particulier au iiénéral. En passant de

Ronsard à Malherbe, notre poésie perd tous les éléments de

lyrisme qu'elle contenait. Avec Malherbe, la lang^ue deviendra

plus régulière, la Aersifîcation plus syméti-ique, mais ni l'une

n'aura la même richesse de mots et de tours, la même flexibi-

lité, le môme lustre, ni l'autre la même aptitude à modeler

son rythme sur les émotions du poète. Avec Malherbe, le style

gagnera plus de noblesse, plus d'ordre et de teneur; mais, en se

faisant abstrait, impersonnel, moins poétique, dans le vrai sens

du mot, qu'oratoire et rationnel, il renoncera à ce je ne sais

quoi de vif, de mobile, d'accidenté, de capricieux, si l'on y tient,

qui est la marque du Moi sensible. Avec Malherbe, la Muse sera

réduite aux règles du devoir : ni fantaisie, ni verve, point de

rencontres heureuses, point d'aimables nonchalances, rien de

fortuit, de spontané, de naïf, d'inconscient; une poésie belle

comme de la prose, ou qui ne s'en distingue que parce qu'elle

enferme la pensée dans une forme [»lus stricte, une poésie essen-

tiellement logique où l'inspiration n'a plus aucun rôle et dont

le triomphe est dans sa parfaite rectitude.

Et néanmoins, quelque distance qu'il y ait de Malherbe à

Ronsard, Malherbe n'est, à vrai dire, qu'un Ronsard assagi,

expurgé, étriqué. Les mépris et les injures dont il charge ses pré-

décesseurs ne sauraient donner le change; il est bien leur héri-

tier et leur disciple. Son œuvre, après tout, ne consistera qu'à

trier, parmi les matériaux de tout genre qu'avait accumulés

l'école de Ronsard, ceux qui sont le mieux en accord avec son

idéal de noblesse un peu froide et d'harmonie un peu raide.

Puisque l'évolution de notre poésie se faisait dans le sens

du classicisme, après avoir dit ce qu'elle devait perdre, disons

ce qui lui manquait encore pour devenir classique. Ce cjui lui

manquait, c'était la règle. Il y avait en elle tous les éléments
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(lu classicisme, mais encore épars, tumultueux, mal équilibrés,

attendant une discipline qui leur donnât l'unité et la cohésion,

mêlés, d'ailleurs, à des éléments hétérogènes dont le classicisme

ne pouvait s'accommoder. Dans cette luxuriante confusion, un

choix était à faire; il fallait établir l'ordre, imposer la loi,

refréner les caprices, les saillies, les écarts d'un individualisme

exubérant et déréglé. Telle sera l'œuvre de Malherbe, et, après

lui, de ce second Malherbe qui s'appelle Boileau.

Ne perdons pas de vue que la période qui s'étend depuis

Ronsard jusqu'à Malherbe contient en germe tout ce qu'on

est convenu de nommer le classicisme. Le xvii" siècle a renié

le xvi% mais après avoir recueilli son héritage. Des origines

de notre poésie jusqu'en 1550, c'est le moyen âge, c'est un

ensemble d'idées et de sentiments qui peuvent bien se modifier

d'époque en époque, mais dont le fond reste le même; de 1550

jusqu'au début de l'école romantique, c'est une conception

toute difîérente de l'art, une nouvelle doctrine, qui, avant d'être

celle de Malherbe et de Boileau, fut celle de la Pléiade.

Quand on connaît le dédain que le xwf siècle manifeste pour

l'école antérieure, on se demande tout d'abord s'il n'y a pas

eu, avec Malherbe, une rupture dans les traditions de la poésie

française. Non, la rupture s'est faite de Ronsard à Marot; de

Malherbe à Ronsard, il n'y aura pas une solution de continuité,

il y aura seulement une mise au point, une rectification, un

perfectionnement. Boileau tombe dans une grave erreur en

faisant dater la poésie classique de Villon et de Marot, et rien

n'est plus faux que le mot connu de La Bruyère, accusant

Ronsard d'en avoir retardé les progrès et s'étonnant que les

ouvrages de Marot, si naturels et si faciles, n'aient pas su faire

de Ronsard un meilleur poète que Ronsard et que Marot. Pour-

quoi Ronsard man(|ue-t-il souvent de naturel et de facilité? Jus-

tement parce qu'il y avait, après Marot, un effort à faire pour

atteindre la grandeur, dont Marot n'a même pas le sens. Marot

est un poète charmant; Ronsard, et voilà la différence, a été

par instants un grand poète. S'il ne réussit pas à établir une tra-

dition, la faute en est pour beaucoup aux circonstances poli-

tiques et sociales, qui, même s'il y avait eu en lui l'étofTe d'un

Malherbe, ne lui eussent permis de rien organiser de définitif;
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elle en est à cette première efTervescence, à cette sorte de fer-

mentation trouble en même temps que féconde, dont une société

plus calme et plus rassise recueillera le bénéfice. Après la

Pléiade, il ne reste plus à accomplir qu'un travail d'épuration

et d'amendement. Si Ronsard et ses disciples n'ont peut-être

rien laissé que l'on puisse égaler aux chefs-d'œuvre du siècle

suivant, ils ont du moins amorcé la voie pour des g-énies plus

favorisés.

Ne disons même pas que Ronsard, étant la première date du

classicisme, n'en est pas la source. Sans doute le classicisme

de Malherbe, qui le rature d'un bout à l'autre, celui de Boileau,

qui ne voit en lui que son désordre et son faste pédantesques,

cette discipline proprement classique, dans le sens étroit du mot,

s'est formée en apparence contre la Pléiade. On aurait bien

étonné Boileau en lui montrant ce qu'il doit à ce Ronsard

envers lequel il est si dur. Il lui doit pourtant toute la doctrine

littéraire dont son Art poétique est l'expression définitive, sauf

ce que lui-même y introduit de plus rigoureux, de plus conscient

et de plus méthodique. Quant à Malherbe, l'aurait-on étonné?

Beaucoup moins sans doute, car il devait savoir à quoi s'en

tenir; en tout cas, les défenseurs de la Pléiade auraient eu beau

jeu à lui montrer tout ce qui entre de ronsardisme dans son

œuvre, quand il se vante de ne plus ronsardiser. La question

se posa fort mal au commencement du xvn* siècle, par exemple

entre lui et Régnier, qui se borne à revendiquer contre ce

« tyran » les libertés nécessaires de la poésie. Ce que Régnier

aurait pu dire pour venger, non plus Desportes, mais Ronsard

lui-même, c'est que, sans Ronsard, il n'y eût pas eu de Mal-

herbe, et que Malherbe ne lit que soumettre Ronsard au joug

de la grammaire, de la logique, de la raison. Seulement, la

perspective, à cette époque-là, ne s'étendait pas encore sur un

champ assez vaste : on ne voyait que l'antagonisme des deux

écoles, se traduisant par de violentes polémiques ; on n'aper-

cevait pas les principes généraux qui leur étaient communs et

sur lesquels ne portait pas la dissidence. Et plus tard, au temps

de Boileau, la question ne pouvait même pas se poser du tout,

puisqu'il ne restait plus du chef de la Pléiade qu'un nom ridi-

cule. Mais peut-être ^lalherbe ne triompha-t-il si complètement
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de Ronsard qu'en lui dérobant tout ce (ju'il pouvait s'en assi-

miler; il le « biffa », mais pour le recommencer avec plus de

sagesse; il se substitua à lui, mais en l'absorbant.

Ronsard n'est pas seulement la première date du classicisme,

il en est bien aussi la source. Nous ne suspecterons pas Balzac

de complaisance à son égard, et voilà justement le mot qu'il

emploie : Ronsard, dit-il, « est une grande source ». Cette source,

bourbeuse encore, deviendra, en se purifiant, le grand fleuve de

la poésie classique, qui la méprisera ou l'ignorera.

Et l'on peut regretter, après tout, que Malherbe et Boileau aient

trop étroitement encadré, ou, pour ainsi dire, canalisé l'idéal

classique. Il y avait dans le classicisme de Ronsard, quelles qu'en

soient les bigarrures, les irrégularités, les déviations, quelque

chose de large, de généreux, de sympathique, qui répond mieux,

sur bien des points, à notre conception de la poésie. Tout en

rendant justice à la nécessité des réformes qu'y pratiquèrent

Malherbe et Boileau, on voudrait qu'ils eussent pu concilier

l'ordre avec un peu plus d'indépendance, la noblesse avec un

peu plus d'ingénuité, la raison avec un peu plus de fantaisie.
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CHAPITRE Y

LA POESIE APRES RONSARD

La poésie en 1575 : deux courants. — En 15";i, Fàge

héroïque de la Pléiade est déjà passé. Du Bellay et Jodelle sont

morts jeunes, en poètes aimés des Dieux; Belleau va mourir.

Ceux qui restent ne font guère que se survivre à eux-mêmes :

Pontus de Thyard a fini de chanter la helle Pasithée et met en ordre

ses homélies épiscopales ; Daurat, le vieux professeur, ne songe

plus qu'à se remarier et à rimer des anagrammes; Baïf, une fois

les Mimes puhliés, sera tout à son Académie; Ronsard, enfin, se

recueille après le demi-échec de sa Franciade et se prépare à

comparaître devant la postérité : sa gloire est encore au zénith,

mais son œuvre est presque terminée. D'ailleurs, l'esprit du temps

n'est plus aux pures et olympiennes jouissances de l'art. Tandis

que l'allVeux succès de la Saint-Barthélémy a ressuscité la guerre

civile et renfiammé la foi des persécutés, au Louvre s'étale et

hrille l'élégante corru}»tion du dernier Valois. C'est le cas de

dire avec l'auteur d(^s Trar/it/iies :

Ce siècle autre en ses mœurs demande un autre style.

A la cour de Henri lll et au fond des provinces s'élève une

seconde génération poétique, fille de celle qui avait si magnifi-

quement annoncé la révolufion littéraire de 1549. L'école de

l. Par M. Paul Morillot, Professeur à la Faculté des lettres de l'Université

de Grenoble.
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Ronsard touche au moment critique, oii l'on va enfin juger cette

poésie, non plus à ses fleurs, mais à ses fruits, où l'on va vrai-

ment éprouver la Aertu des principes formulés. Quels disciples

seront dignes de succéder aux vieux maîtres ? Quelles œuvres

continueront la tâche commencée ? Que deviendra tout ce beau

feu poétique ? N'y aura-t-il pas désaccord sur la voie qu'il faut

suivre? Ne se produira-t-il pas quelque sourde revanche des

influences refoulées ? C'est proprement le sort de la Pléiade qui

va se jouer durant les ving-t-cinq dernières années du xvi^ siècle.

A considérer les poètes et les œuvres de 1550 à 1575, il est

aisé d'y démêler deux tendances, qui, pour ne s'être pas ouver-

tement combattues, n'en sont pas moins fort distinctes. D'une

part, en effet, la poésie de Ronsard nous apparaît élevée d'inspi-

ration, impérieuse d'allure, s'égalant aux plus grands sujets, et

violentant la langue pour la hausser à cet effort : les modèles

qu'elle se propose sont l'ode de Pindarc et l'épopée d'Homère

.

Le poète est digne de la ])oésie : il est supérieur aux autres

hommes, aux rois même : A[)()ll()n lui a donné une mission

divine :

Ceux là que je feindrai poètes

Par la grâce de ma bonté

Sei'ont nommés les interprètes

Des dieux et de leur volonté.

Théorie présomptueuse, mais conception très morale et très

pure, dont il ne faut pas sourire : c'est la partie la plus noble

de la tâche inaugurée par la Pléiade, celle oii elle passe pour

avoir échoué, mais où elle était le plus digne de réussir, ne

fût-ce que pour avoir eu cette g-énéreuse audace : là est son

meilleur titre de gloire. Mais à côté de cette veine ambitieuse

en circule une autre, })lus aimable, plus riante, plus molle, plus

facile aussi, dérivée d'Anacréon et des Alexandrins, d'Horace,

de Pétrarque, de Sannazar, et même de Marot et de Melin

de Saint-Gelais. Cette poésie-là se contente d'être fraîche et

gracieuse, parfois elle se laisse aller à être spirituelle : elle n'est

pas encore tout à fait une poésie de salon, mais elle est une

poésie de cour, pimpante, légère, ex([uise. Chez Ronsard ces

deux inspirations se rencontrent sans se heurter; elles se fondent

môme parfois en un tout harmonieux; elles ont contribué toutes
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les deux à la mauvaise et à la bonne réputation de Fauteur :

au regard de la postérité, le Vendômois est à la fois le poète au

faste pédantesque qu'a dénoncé Boileau, et le délicat artiste de

Mignonne, allons voir si la rose.... qui a place dans toutes les

anthologies. Après lui, ou même déjà pendant les douze ou

quinze dernières années de sa vie, on assiste à la dissociation

de ces deux éléments qui constituaient le génie complet du

maître. Deux poètes surtout incarnent ce divorce de la grande

poésie et de la poésie légère : Du Bartas et Desportes.

Du Bartas (1544-1590) : effort vers la haute poésie.

— C'est du Midi que vient cette fois la note grave et austère :

Guillaume de Saluste, seigneur du Bartas (près d'Auch), est un

pur Gascon. Il ne l'est pas seulement par le fait de la naissance,

il l'est aussi par l'ampleur de l'imagination, par l'emphase du

verbe : il appartient à cette riche province, qui, nous dit-il,

abonde

En soldats, bleds el vins plus qu'autre part du monde.

Ce Gascon n'est pas du reste un étourdi ni un hâl)leur, il n'a

rien d'un Fœneste ni d'un Sigognac : sa grandiloquence natu-

relle recouvre un fonds sérieux et solide. Il faut dire que Du
Bartas est fervent calviniste, non pas à la façon du batailleur et

cruel baron des Adrets, mais aussi pacifique, aussi doux, aussi

tolérant (pi'il était loisible de l'être à cette dure époque. Il a la

foi enthousiaste et profonde : nourri aux Saintes Ecritures, il en

a gardé une forte impression de gravité et de moralité, qui n'est

pas la marque ordinaire des poètes du temps. Avec cela, beau-

coup de science et d'étude : il aspire à tout apprendre et à tout

comprendre, en vrai fils du xvi" siècle : c'est un savant, un

poète, un soldat, un di[domate. Homme universel, mais par-

dessus tout excellent liomme; sur ce point, les témoignages

sont unanimes : De Thou loue sa candeur, Goujet sa sincérité

et sa modestie, d'autres sa bonhomie, sa rondeur, tous la par-

faite pureté et simplicité de ses mœurs. Le bruit de la gloire de

Ronsard, parvenu au fond de sa province et jusque dans son

cher Bartas, éveilla sa vocation poétique. Tout d'abord, comme
il était jeune et timide, il se contenta d'adorer les vestiges de la

Pléiade : il s'essaya dans la tragédie, dans l'ode pindarique, dans
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l'épopée homérique, dans la poésie amoureuse; mais bientôt il

s'aperçut qu'il n'était pas fait pour ces profanes fictions. La

Muse céleste, la docte Uranie, lui apparut et l'adjura de renoncer

à ces « mignards écrits » tout remplis « de feints soupirs, de

feints pleurs, de feints cris », auxquels se complaisaient les

poètes du temps; elle lui révéla la mission à laquelle il avait

été prédestiné, même avant sa naissance, et qui consistait à se

faire « le sacré sonneur du los de l'Eternel ».

En assumant cette noble tâche. Du Bartas, sans rompre

ouvertement avec la tradition, ouvrait à la poésie du siècle une

voie nouvelle. L'idéal poétique de la Pléiade n'était pas renié, il

se trouvait simplement élargi. Par ses essais de première jeu-

nesse, par la discipline de son talent, par son enthousiasme, par

sa science, par sa préoccupation du grand art, par le ton même

auquel il hausse sa Muse, Du Bartas se rattache étroitement à

la g'énération précédente. Du Bellay n'avait-il pas, vingt-cinq

ans auparavant, recommandé le choix des grands sujets, des

longs poèmes qui pouvaient illustrer la langue française?

N'avait-il pas souhaité la venue d'un poète « doué d'une excel-

lente félicité de nature, instruit de tous bons arts et sciences

principalement naturelles et mathématiques, versé en tous

genres de bons auteurs grecs et latins, non de trop haute condi-

tion, non aussi abject et pauvre, non troublé d'affaires domes-

tiques, mais en repos et trancjuillité d'esprit, acquise par la

magnanimité de son courage? » Ronsard avait essavé d'être cet

homme, en mettant sur le chantier sa Franciade, poème natio-

nal. Du Bartas essaya de l'être à son tour, mais il alla plus loin :

il osa aborder dans son grand œuvre un sujet religieux. Ronsard

ne l'avait pas fait, parce qu'il ne pouvait pas tout faire, et que

d'ailleurs, par la tendance générale de son esprit, il y était natu-

rellement peu porté; mais, ni dans les Préfaces de la Fran-

ciade, ni dans VArt poétique il n'a interdit le choix de pareils

sujets; bien au contraire, il a commencé par porter Du Bartas

aux nues pour sa belle audace : il ne l'a blâmé que lorsqu'il a

découvert en lui un rival.

Du Bartas, poète et huguenot, a été amené à l'épopée reli-

gieuse par l'ardeur de sa foi. Au-dessus des exemplaires grecs

et latins, il mettait cet autre livre, source de toute vérité et de
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toiito beauté, la Biblo. Par là seulomont il se distingue de tous

les autres poètes du temps, et il est vraiment original. Il agran-

dit le champ de la poésie, en même temps qu'il cherche à varier

les moyens d'expression du poète : car la louange du vrai Dieu

ne se peut célébrer sur le môme mode qui a déjà servi à chanter

Vénus ou Junon : im poète chrétien doit renoncer à la mytho-

logie antique. Mais, sur ce point encore. Du Bartas n'innovait

qu'à moitié, car le paganisme de Ronsard, si intempérant qu'il

nous paraisse aujourd'hui, ressemblait déjà fort à un symbo-

lisme chrétien, où les noms des Dieux de l'Olympe n'étaient

employés que j>our désigner les divers attributs de la puissance

divine. Quant à Du Bartas, en dépit de ses belles professions

de foi, il n'a pas eu non plus le courage de renoncer entièrement

aux machines poétiques de la mythologie. Détail curieux : ce

n'est pas un ange du Paradis qui vient lui ordonner de se faire

le chantre de Jéhovah, c'est une des neuf Muses, filles de

Jupiter et de Mnémosyne, c'est Uranie en personne. D'ailleurs,

l'auteur s'est naïvement excusé de n'avoir pas banni de son

œuvre les noms de Flore, d'Amjthitrite, de Mars, de Vénus, de

Vulcain, de Pluton : « Du moins, nous dit-il, je les ai clairsemés,

et, quand j'en use, c'est par métonymie. » Belle excuse, qui

aurait pu servir aussi à Ronsard,

Malgré cela, le poète gascon, en s'interdisant les sujets

païens, en se réclamant de la Bible, corrigeait heureusement

l'humanisme un peu étroit de la Pléiade et inaugurait, en pleine

Renaissance, une œuvre qui eût pu être féconde. Créer une

poésie ATaiment nationale et chrétienne était une tâche digne

de tenter les plus grands génies ; mais cette belle cause a

toujours été en France une cause malheureuse. Desmarets et

Chapelain l'ont perdue plus tard, au xvn" siècle, et Du Bartas,

à qui revient l'honneur de l'avoir défendue le premier, l'avait

déjà gâtée plus qu'à moitié.

Judith. — Les six livres de la Judith, publiés en 1513, mais

composés, semble-t-il, bien avant cette date, sont le premier

essai de poème sacré, comme le proclame justement l'auteur,

et peut-être même la première en date de nos épopées modernes.

Du Bartas, avant d'oser a])ordei- la Genèse, préludait par ce

livre de la Bible, où est narré le dramatique exploit de la A'euve
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(le Béthiilie. C'est le même sujet que devaient traiter, au siècle

suivant, Marie Puech de Calages, dans un méchant poème, et

Tahbé Boyer, dans une troi) fameuse tragédie. Chaque fois « le

pauvre Holopherne » se trouva fort à plaindre : mais ce n'est pas

de notre huguenot qu'il eut le plus à souffrir. Le poème de Du

Bartas, si lourd et si {)uéril qu'il nous paraisse, a du moins une

qualité : il n'est pas ennuyeux; il est même, çà et là, traversé

de quelques beaux vers, et contient d'heureux mouvements de

stvle, mal soutenus. Il pèche surtout par la stérilité de l'inven-

tion : l'auteur dit avoir imité Homère et A'^irgile, mais il n'y

paraît guère ; les é{)isodes font longueur (par exemple l'énumé-

ration des plaies d'Egypte), et les dissertations morales viennent

à chaque pas interrompre l'action : ce ne sont qu'a[»ostrophes et

objurgations pieuses; tout cela sent trop son prêche. L'intention

du poète était de célébrer les victoires de l'Eglise sur les infi-

dèles; on l'accusait de son temps d'avoir voulu légitimer le

tyrannicide, au lendemain de la Saint-Barthélémy : mais il s'est

si vivement défendu d'avoir eu cette pensée que nous devons

l'en croire : sa candeur nous en est un sur garant. Le moven de

douter de la parole d'un auteur qui a su se juger lui-même avec

autant de modestie que de bonne foi : « Si tu ne loues ny mon

style ny mon artifice, pour le moins seras-tu contraint de louer

mes honnestes efforts et le saint désir que j'ay de voir à mon

exemple la jeunesse françoise occupée à si saint exercice. »

Les Semaines, poème épique, religieux et scienti-

fique. — Avec la Semaine ([)arue en lo"8 et divisée en Sept

Jours) Du Bartas entreprenait le long poème souhaité par Du

Bellay, et à peine ébauché [)ar Ronsard. Non seulement il

conduisit jusqu'au bout ce grand œuvre de la Genèse, mais,

arrivé à la fin du septième jour, il ne se reposa même pas, après

le Seigneur : il entreprit une seconde Semaine, de dimension

plus imposante encore, oii cha(|ae jour devait être célébré en

quatre chants. De ces vingt-huit parties, une (juinzaine furent

achevées [Eden, VImposture, les Furies, les Artifices, YArche,

Babylone, les Colonies, les Colonnes, la Vocation, les Capitaines,

le Schisme, la Décadence, la Loi, les TropJtêes, la Maij nilicence],

auxquelles on peut joindre un fragment sur Jonas et diverses

autres pièces. L'auteur ne devait pas s'(mi tenir là : il voulait
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conduire son œuvre, non seulement jusqu'à la venue du Messie

et rétablissement de l'Église, mais jusqu'à la consommation des

siècles et au Sabbat des sabbats : seule, une mort prématurée

l'empêcha de remplir ce vaste projet. Quelque jugen]ent que l'on

doive porter sur les Semaines de Du Bartas, il est juste de saluer

en elles la tentative épique la plus vaste et la [dus noble qui

ait jamais été conçue par une tête française; les amis du poète

ont pu dire avec orgueil qu'à cette date de 1579 il naissait

quelque chose de plus grand que cette Franciade si magnifi-

quement annoncée.

Car les Se)naines ne sont pas une simple paraphrase rimée

des livres sacrés : elles ont l'ambition d'être une œuvre d'art,

poème épique et poème didactique tout à la fois. On a pourtant

reproché à Du Bartas d'y avoir enfreint les lois de l'épopée. Il

est possible, en effet, qu'elles ne soient pas toujours parfaitement

respectées : mais, à considérer l'œuvre dans son ensemble, elle

est généralement conçue dans le goût de ce poème héroïque,

un peu factice, dont Ronsard et Boileau nous ont laissé la

formule. S'il faut un vaste récit d'une longue action, l'histoire

de la Genèse en peut, scmble-t-il, tenir lieu : la création du

monde ofTre un majestueux pendant, pour ne pas dire j»lus, à

l'établissement des lares troyens dans le Latium, et Jéhovah,

comme personnage épique, ne fait pas moins bonne figure que

le pieux Enée. Quoiqu'il n'y ait }tas dans la première Semaine

de « récits de bataille », il s'y trouve pourtant une action et un

héros épiques. Quant aux procédés particuliers dont s'est servi

Du Bartas, ils ne diilérent pas sensiblement de ceux auxquels

recourent les autres poètes : il n'a pas de « descente aux enfers »,

mais il a d'autres machines poétiques, des invocations, des pré-

dictions, des énumérations; maint passage est emprunté aux

anciens, à Lucrèce, à Virgile, à Ovide. Ce n'est guère que dans

le choix du merveilleux que l'auteur rompt avec la poétique

classique : des fictions et des fables de la mythologie, il n'a

presque rien retenu; il leur substitue le grave récit de la Bible,

c'est-à-dire à la place des « pierres fausses et empruntées et hap-

pelourdes » il met « de vrais diamants, rubis et émeraudes pris

dans le sacré cabinet de l'Écriture ». Tout compte fait, la Semaine

ressemble beaucoup plus à une épopée qu'elle n'en diffère. A
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ceux qui contestaient la valeur épique du Paradis perdu, Adilison

répondait : « Si ce n'est pas une épopée, c'est un poème divin. »

Divine aussi est l'œuvre du Gascon Du Bartas, sinon par le

génie, du moins par l'inspiration et par l'accent.

Un grand sentiment remplit et anime cette poésie : l'amour de

Dieu. A ce titre, cette épopée n'est pas seulement un récit, elle

est un acte de foi et de prosélytisme. Alors que Ronsard,

jusque dans ses affectations de haute poésie, reste un fervent

adorateur de la forme et en fait l'élément essentiel de l'art, Du
Bartas, plus austère, se garde de semblable idolâtrie; il n'a rien

d'un « parnassien », ni d'un « dilettante » ; il ne conçoit pas la

besogne des vers comme un pur divertissement; il hait les

auteurs qui cherchent seulement à plaire. Il faut, d'après lui, à

la poésie une substance et une moelle : chanter pour chanter

semble frivole et coupable; c'est Dieu qu'il faut chanter.

Dieu qui est le suprême intérêt de la vie humaine. Aussi n'a-t-il

pas écrit un seul vers qui soit resté étranger à cette préoccupa-

tion de prêcher et de moraliser, qui l'obsède. Louable intention :

c'est l'exécution qui a péché. Jamais poème ne fut plus lourde-

ment moral ; dans le récit s'intercalent trop souvent des disser-

tations théologiques où l'auteur discute pied à pied les opinions

des « athéistes » et ne nous fait grâce d'aucun des arguments

que l'on peut alléguer; ou bien il trouve le moyen de glisser,

à propos de tout, un sermon à notre adresse. Parle-t-il de la

création de la femme? Il nous prêchera sur les devoirs du

mariage. Des premiers effets de la vigne sur Noé notre père? Il

reprendra en termes fort crus l'horrible frénésie des ivrognes.

Tout lui est motif à exhortations pieuses. D'ailleurs beaucoup

des chants de la Semaine commencent ou finissent par une

prière à Celui dont la gloire est l'unique sujet que s'est proposé

le poète.

L'auteur ne se fait pas seulement professeur de dogme et de

morale : il enseigne encore bien d'autres choses. Son livre traite

ni plus ni moins de omni re scibili; il est une véritable encyclo-

pédie. Le xvi" siècle, tout fraîchement issu de l'ancienne scolas-

tique et de l'esprit de la Renaissance, offre ainsi plus d'un point

de ressemblance avec le xvui" : ce sont deux époques en proie

à un orgueil intellectuel presque égal, où l'on veut et l'on croit



222 LA POESIE APRES RONSARD

tout savoir. La première, ii est vrai, bâtit sur la ferme assurance

de la foi; la seconde, sur la raison affranchie; mais, à cela près,

il n'v a rien qui ressemble plus à la Semaine que le présomp-

tueux et fragile Hermès d'André Chénier : Tune et l'autre sont

un essai de cosmogonie et d'histoire de la Nature. Du Bartas

renouvelait ainsi l'effort d'Hésiode ou d'Eratosthène. Mais, sans

remonter aussi haut, on peut lui trouAer quelques précurseurs

plus directs ; par exemple, un certain Pisidas, qui avait, au

vn* siècle, composé un Hexahéméron en vers grecs ; llermann

de Yalenciennes et Éverat, C|ui, au xu" siècle, avaient déjà mis la

Genèse en vers français ; enfin, pour la partie exclusivement

scientifique, tous les auteurs des Lapidaires, Bestiaires et Vohi-

craires du moyen âge et surtout le Lyonnais Maurice Scève,

dont le Microcosme avait paru moins de vingt ans avant la

Semaine. Du Bnrtas connut peu toutes ces œuvres, sauf peut-être

celle de Pisidas, qui venait d'être mise en iambes latins; mais

il puisa largement dans Aristote, Pline et Plutarque, en les

accommodant de son mieux à son pieux dessein. Astronomie,

physique, médecine, histoire naturelle, toute la science des

anciens, revue et augmentée, plutôt que vraiment corrigée, a

passé dans son œuvre. Mais cette science est avant tout destinée

à montrer, jusque dans les plus petits objets, la providentielle

sagesse qui a présidé à la création. Le petit poisson qui guide la

baleine à travers les gouffres de la mer apprend aux enfants

ce qu'ils doivent aux vieillards ; le pélican qui « brèche sa poi-

trine » pour nourrir ses petits donne un bel exemple d'amour

paternel; les troupeaux de grues qui émigrent montrent aux

capitaines comment on range une bataille; le coq est l'horloge

du paysan, et ainsi de suite; Du Bartas se montre cause-finalier

aussi intrépide que le sera Bernardin de Saint-Pierre dans les

Etudes de la \a titre. C'est le côté amusant, encore qu'un peu

puéril, de ce grave et édifiant poème.

Fâcheuse réputation de Du Bartas. — Un autre motif,

plus grave, ex[»li(pie la (b'^faveur qui s'attache au nom de Du
Bartas : l'auteur des Se)naines passera toujours, à tort ou à

raison, pour avoir été l'enfant terrible de la Pléiade, celui qui,

par sa langue et son style, a définitivement compromis la réforme

de Ronsard ; on lui reprochera justement l'abus qu'il a fait des
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mots composés : le feu chasse-ordures, Mercure ëcheUe-ciel, Yau-

(ruché digère-fer. On a dit pour sa défense qu'il n'avait guère

créé que trois cents vocables de cette espèce ; n'est-ce donc rien,

si l'on songe que certains d'entre eux reviennent à satiété sous

sa plume? Il s'est lui-même excusé de les avoir parfois semés

« non pas avec la main, dit-il, mais avec le sac et la corbeille »,

et il a prétendu, pour sa défense, que chacune de ces belles

épithètes lui épargnait un vers, quelquefois deux. Ce qu'il y a

de sur, c'est que jiar ces indiscrètes innovations, il a rendu

impossible en France, ou peu s'en faut, l'emploi de ce procédé

de composition qui en valait bien d'autres : c'est à peine si La

Fontaine réussira à faire passer une douzaine de ces mots dans

la langue. Du Bartas ne s'est pas rendu moins ridicule par ses

harmonies imitatives, et par ses redoublements de syllabes au

commencement des mots : sousouflantes, flofhttantes, pépétiller,

babattre, etc. Quant à l'usage des termes dialectaux, ou savants,

au remploi des vieux mots français et au provignement (à l'aide

de préfixes et de suffixes), il a usé et abusé de tous ces procédés

d'enrichissement fort légitimes de notre langue. Mais pour

réussir dans cette tâche, il lui eût fallu une légèreté de main,

une sûreté de goût qui ont souvent manqué aux meilleurs

poètes de la Pléiade et qui n'étaient certainement pas son lot.

Car c'est par la façon, plus que par le fond, que pèche Du

Bartas; ce Gascon bien intentionné est le plus maladroit des

écrivains : on sent trop qu'il n'a pas respiré le bel air de la cour

des Valois, et qu'il est resté tapi au fond de sa province; il n'a

vu la création qu'à travers les fenêtres de son cher Bartas. Là

est le plus grave défaut, là se trouve aussi la saveur singu-

lière de cette poésie. Sans doute, il faut tenir compte à l'auteur,

comme il le demande dans sa Préface, de la difficulté et de la

nouveauté d'un pareil sujet; il eût fallu être à la fois un Lucrèce

et un Milton pour mener à bien une telle entreprise. Il n'en est

pas moins vrai que pour la langue, le style, la versification, c'est-

à-dire pour l'art et la science des vers, il y a décadence de

Ronsard à Du Bartas.

Cela n'a pas empêché l'auteur des Semaines d'apparaître, aux

yeux de beaucoup de ses contemporains, comme un Ronsard

chrétien. Son œuvre fut éditée et commentée à l'égal d'un texte
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sacré. Sa gloire monta très haut, au point d'inquiéter celle du

maître lui-même, qui jouissait alors en paix de ses triomphes

passés. Ronsard piqué lança contre son rival le fameux sonnet :

Ils ont menti, Daurat... ; et pourtant il lui rendit bientôt un invo-

lontaire et précieux hommage, en commençant un poème en

alexandrins sur la Loi divine. Mais cette brillante réputation

devait être peu durable ; on s'aperçut bientôt des énormes défauts

de l'œuvre; de plus, les tendances huguenotes de l'auteur

déplaisaient à beaucoup, et la vogue croissante de la poésie de

cour (avec Desportes et Du Perron) n'était pas faite pour

rehausser le succès de \r Semaine, qui resta vouée à l'admiration

des provinces. Enfin, toute cette gloire sombra définitivement

dans la catastrophe littéraire où s'engloutit sinon l'œuvre

entière, du moins le bon renom de la Pléiade. Du Bartas n'eut

même pas l'honneur d'être bitte comme Ronsard, ou déchiqueté

comme Desportes; Malherbe le dédaigna, et Boileau, suprême

disgrâce, l'oublia dans ses mépris. Pour comble de malheur,

ce qui a achevé de diffamer le pauvre homme aux yeux de la

postérité, c'est la descendance plus ou moins authentique qui en

est issue, à savoir tous les auteurs des Moïse, des Saint Paul,

des Jouas et des Job, qui ont infesté la littérature pendant

soixante ans : la Semaine a beaucoup ])àti de ces fâcheux Aoisi-

nages, elle a été confondue, dans la risée publique, aA'ec tous ces

mécliants poèmes.

On s'est pourtant dit, dans notre siècle, qu'elle était digne

d'un sort un peu meilleur. Gœthe, qui ne pouvait comme nous

être sensible à certains défauts de Du Bartas, nous a fait du moins

apercevoir de quelques-unes de ses qualités qui nous échappaient.

En effet, ce Gascon a eu le très réel mérite de cliercher à haus-

ser le niveau de la poésie française, au moment où les poètes

courtisans le rabaissaient et l'avilissaient; en cela il restait

fidèle au primitif esprit de la Pléiade qui avait dégénéré. Mais

il a été plus loin : il a essayé de secouer le joug de l'antique

mytiiologie, et de nous donner le poème chrétien qui nous

manquera peut-être toujours. Il a échoué dans cette tâche,

mais de tous ceux qui ont tenté l'entreprise, il a été le plus sin-

cère, le mieux doué, le plus digne en somme de réussir. Il reste

chez nous un des rares représentants de la haute poésie, trop
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vite désertée au xvii'' siècle, à cause Je la peur houro-eoise du

ridicule; il est notre Milton manqué. C'est un titre suffisant à

notre estime. Car il n'est pas équitable de répéter après Boileau,

qu'un sonnet sans défaut vaut seul un long- poème : non, le

sonnet d'Arvers ne vaudra jamais VIliade. C'est précisément le

contraire qui est vrai; un grand poème, mémo imparfait,

si l'auteur y a mis beaucoup de conscience et quelque peu de

talent, vaudra toujours mieux ({ue les quatorze plus beaux vers

du monde. Voilà pourquoi il y a plus de vertu poétique dans

cette puissante et rocailleuse Semaine que dans toute une

kyrielle de sonnets, même des mieux tournés, en l'honneur de

Diane ou de Cléonice.

Agrippa d'Aubigné (1550-1630) : le soldat, l'apôtre,

le savant. —• Du grave Du Bartas ne séparons pas son coreli-

gionnaire d'Aubigné, plus hardi, plus aventureux, plus grand

poète aussi, et dont la fortune littéraire n'a guère été plus

heureuse. En effet, quoique d'Aubigné ait eu des parties d'un

écrivain de génie, il a été peu coniui de son temps, et tardive-

ment apprécié du nôtre ; il est demeuré comme à la marg-e du

XYi*^ siècle, sans s'y être fait la place qu'il méritait. Cela pro-

vient sans doute de certaines circ(jnstances que nous dirons,

mais aussi de ce (pi'il a été par excellence un poète de tempé-

rament et non d'école. On sait à peu près d'où viennent Du
Bartas, Desportes, Bertaut, et où ils vont : le d'Aubigné des

Tragiques ne relève guère que de lui-même, et, en tout cas, il ne

conduit directement à rien; à le suivre, on s'engage dans une

im[)asse. C'est pourquoi, si l'on réduit l'histoire de la littérature

française à n'être que l'explication des influences subies et des

influences exercées, on risquera fort de passer sous silence ce

poète d'une si originale et si fière allure.

Homme d'épée et homme de plume, Agrippa d'Aubigné a été

l'un et l'autre avec passion, on peut dire avec frénésie.

A seize ans et demi, il s'évade par une fenêtre du château où

on le gardait, et il court au camp des huguenots pour concjuth'ir

sur les papistes sa première arquebuse ; à soixante-dix ans il se

battra encore comme au premier jour. II a assisté à presque

toutes les batailles du temps, à Jarnac, à Casteljaloux, à la

Rochelle, à Oléron, à Coutivis : il y a été blessé douze f(^is en

HlSTOlnE DE LA LANOUE. Ul. Il)
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pleine poitrine. Lorsque après cinquante-quatre années de luttes,

la paix, la misère et l'exil l'ont contraint de mettre, bien à

rearet, « son épée au crochet », il se fait ing-énieur militaire

et il fortifie Genève et Berne. Tel il reste jusqu'à la lin de sa

lonsrue carrière de quatre-vinsrts ans, batailleur et chevale-

resque. Ce soldat est aussi un apôtre : dès son enfance, il a

fait le serment d'Annibal et juré de venger les victimes suspen-

dues au gibet d'Amboise; il a failli lui-même être brûlé; un peu

plus tard, il n'échappe que par miracle au massacre de la Saint-

Barthélemv. Ainsi préparé aux guerres civiles, il n'y apporte pas

l'âme d'un pacificateur ni d'un sage; il s'y rue avec fureur, avec

allégresse, pour la victoire de la cause. Il est un de ceux qui

« ont apporté Henri de Bourbon sur leurs épaules jusque dans

les murs de Paris » et qui, toujours mécontents, ont rêvé la

conquête protestante de la France : nul ne montrera dans la

mêlée des partis plus de fanatisme et d'aveuglement, et aussi

plus de force d'àme et de constance. Ce cœur meurtri et battu

par l'orage sera vraiment inexpugnable ; il supportera héroï-

quement, sans une défaillance, le double martyre que Dieu lui

infligera : l'abjuration d'un roi bien-aimé, la trahison d'un fils

unique.

Voilà une vie bien remplie; mais l'action n'a pas suffi à

contenter cette àme ardente : il lui a fallu aussi la science et

l'étude. D'Aubigné a été érudit, savant, et même pédant, autant

qu'homme de son siècle. Il a défendu sa cause à coups de syllo-

gismes aussi bien qu'à coups d'épée. Acharné discuteur, il s'est

mesuré avec le premier controversiste du temps, l'évêque Du

Perron, et il lui a tenu tête, en d'épiques tournois, à grand ren-

fort de textes. Il connaît à fond non seulement la Bible, mais la

patristique, et il sait les points faibles de saint.Augustin. D'ail-

leurs il sait tout, tout ce qui s'enseigne et s'apprend alors.

A sept ans et demi il a traduit le Criton, paraît-il, et à douze

il se perfectionne dans la connaissance des dialectes de Pindare.

Il fait des vers grecs ; il lit couramment dans le texte les rabbins.

Entre deux batailles, il compose un traité de Larjupte pour ses

filles; à cheval il médite un vers latin sur l'emploi du terme

moyen dans le syllogisme; blessé et en danger de mort, il dicte

un poème, et quel poème! les Tragu[iies. Art militaire, poli-
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tique, sciences mathématiques et naturelles, il disserte sur tout

avec une égale aisance. Il s'occupe même de magie et d'astro-

logie; il discute avec conviction une foule d'histoires de sor-

ciers, de loups-garous et de tireuses de cartes ; il a d'ailleurs

à son service un muet qui possède le don de double vue et qui

prédit l'avenir.

Son caractère est aussi bien doué que son esprit : d'Aubig'né

a l'humour franche, libre, railleuse (devenue un peu grondeuse

dans les dernières années), l'imagination vive et colorée des

Gaulois du Midi. Il abonde en brusques saillies, il a des enthou-

siasmes et des emportements à la Diderot, et avec cela beaucoup

de fierté native, de piété vraie, une naturelle élévation de

l'esprit et du cœur. Tel qu'il nous apparaît aujourd'hui dans sa

prodigieuse complexité, il présente assez fidèlement l'image de

son temps : il en a la foi, le courage, la curiosité d'esprit,

l'orgueil, et aussi la présomption, l'aveuglement et même la

puérilité. Il appartient bien en somme à ce puissant et fécond

xvi" siècle, où les hommes semblent avoir presque tous possédé,

comme Gargantua, un cerveau plus vaste que le nôtre, des

nerfs et des muscles plus forts, et oii ils nous donnent l'im-

pression d'une vie plus intense. D'Aubigné est le plus parfait

spécimen de cette vigoureuse génération ; moins grave et moins

pur que Du Bartas, il le dépasse par l'extraordinaire richesse de

ses dons naturels. Ses défauts ne viendront même que de l'abus

et du gaspillage qu'il fera dun semblable trésor.

Vers de jeunesse. — Historien, controversiste, pamphlé-

taire, romancier, épistolier, d'Aubigné fut tout cela avec son

âpreté et sa fougue habituelles, mais il fut par-dessus tout un

poète : c'est là que l'entraînait son génie.

Encore adolescent, il avait salué la gloire de Ronsard, alors

dans tout son éclat :

Je n'entends que Ronsard, Ronsard et sa louange.

Cette admiration ne se démentira jamais. Tandis que Du Bartas,

en déj)it des liens qui le rattachaient malgré lui à la Pléiade,

cherchait des voies à côté et, sur le terrain de la poésie reli-

gieuse, s'affirmait chef d'école, d'Aubigné au contraire, malgré

son calvinisme, malgré Malherbe, est demeuré jusqu'à la fin le
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disciple avoiir du vieux maître. Dans une lettre écrite sous

Louis XIII il le propose encore comme exemple aux jeunes iiens :

« Je vous convie à lire et relire ce poète sur tous. C'est lui qui a

coupé le filet que la France avait sous la laniiue.... » ; et plus loin

il le loue d'avoir possédé comme pas un le to -o^î^v, sans lequel

nous sommes rimeurs et non poètes. C'est de lui qu'il t'ait dater la

poésie elle-même et dépendre tous les écrivains du temps, (ju'il

divise en trois volées. L'une a Ronsard à sa tète, et va jusque

vers la fin du règne de Henri III : c'est la Pléiade. La seconde

est conduite par Du Perron et Desportes : ce sont les italiani-

sants, les « doux-coulants », parmi lesquels nous sommes un

peu surpris de voir ranger Du Bartas (sans doute à cause de ses

afTectations de style). Enfin, la troisième bande est celle des

délicats, des grammairiens, qui chicanent sur les mots, qui cri-

tiquent les poèmes de la génération précédente, et se gardent

bien d'en composer qui leur puissent être comparés : c'est l'école

<le Malherbe, entête de laquelle dAubigné n'hésite pas à insci'ire

le nom de Bertaut. Tels sont, aux environs de l'année 1620, les

jugements que porte sur les poètes de son temps un homme
qui les avait connus de })rès et qui survivait à la plupart.

Il avait simplement commencé par imiter le maître. A vingt

ans il ronsardise, il compose son Printemps, qu'il ne publiera

jamais, et dans lequel il avouera plus tard qu'il se trouve bien

des fleurettes. Il avait fait choix comme maîtri^sse poétique de

Diane Salvati, nièce de M"'' de Pré, la Cassandre <b^ Ronsard :

jamais la poésie et l'amour ne s'accordèrent mieux. h'Héca-

toinhe à Diane, qui consiste dans l'otTrande expiatoire de cent

amoureux sonnets (en souvenir des cent taureaux immolés à la

déesse), ne vaut ni mieux ni moins que la plupart des exercices

de ce genre : trois ou quatre sonnets vraiment charmants, çà

et là quelques beaux vers marqués de la g'rifîe du poète, mais

perdus dans le chaos des feux, des flammes, des braises et des

soupirs accoutumés, (jui constituent b^ fond immuable de cette

poésie. Les Stances et les Odes qui suivent sont plus variées. Au
milieu des outrances et des raffinements de style circule parfois

une veine gracieuse et fraîche, celle (b- Rémi Belleau. Dans

toutes ces poésies de jeunesse, d'Aubigné ne fait guère que

suivre pieusement les traces de hi Pléiade; en 1574, il s'associe
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au deuil <lo la Muse et il publie des IVrs fiaicbre.s sur la mort

d'Etienne Jodclle, prince des poètes trat/ii/nes; vers le même

temps, nous le voyons iiaiiur aux aventureuses tentatives de

Baïf, et composant des vers mesurés. ^lais ces vers sont pour la

plupart des psaumes : déjà se manifeste la tcMidance religieuse

de sa poésie.

Car il y avait en lui un apôtre trop fervent pour qu'il se

contentât loni: temps de ne faire babiller à ses vers

Que les folles ardeurs d'une prompte jeunesse.

D'Aubigné a senti de bonne beure qu'à côté de cette poésie

d'amour frivole il en est une autre plus noble, et il y est allé

d'instinct.

La Création. — C'est le moment où Du Bartas publie

sa Judith et sa première Semaine : d'Aubiiiué comj)Ose alors sa

Création, et conçoit les Tragiques. De lo~:} environ à 1580,

c'est-à-dire au lendemain de la Saint-Bartbélemy, il va toute une

floraison spontanée du génie calviniste, et comme une poétique

revanche de la conscience opprimée. D'Aubigné, qui avait aflronté

bien d'autres périls sur les champs de bataille, ne pouvait pas

déserter ce nouveau poste d'honneur.

Le poème de la Création (resté inédit jusqu'en 1874) fut cer-

tainement composé peu après la publication d(^ la Semaine,

comme en témoignent la conce[)tion générale ib^ Ta'uvre et plus

d'une trace évidente d'imitation. Mais d'Aubigné, malgré tout

son génie, malgré la ferveur même de sa foi, a complètement

échoué là où le robuste et candide Gascon avait, en partie du

moins, réussi. Son poème est proprement illisible : l'on y fait

même bien moins souvent qu'ailleurs ces trouvailles de beaux

vers qui, chez d'Aubigné, illuminent souvent toute une page. Au
lieu de conserver l'austère et j)oétiq.ue division de la Genèse en

sept journées, l'auteur a traité son sujet en quinze chants, très

courts, d'une rebutante S(''cheresse : aucun récit, aucun épisode,

aucun effort d'imagination. Le poète, qui a ordinairement tant

de mouvement et de couleur, s'est à peu })rès borné à une fasti-

dieuse énumération de tous les aninuiux, poissons, oiseaux et

insectes de la création. Les vers vont ipiatrc par (juatre, sans

être pourtant disposés en cpialrains conunc ceux d»^ Pibrac, et
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cette monotonie de rythme fait ressortir encore l'aridité du fond.

On a dit avec raison que la Création de d'Aubigné n'est pas

autre chose qu'une table des matières rimée de la Semaine de

Du Bartas.

Les Tragiques, satire épique et lyrique. — Les Tra-

giques sont bien autre chose. Ce poème, dont les premiers vers

furent dictés sur le champ de bataille de Casteljaloux en 1577,

dont la suite fut écrite on ne sait pas au juste où ni quand, à

travers mille aventures, et dont l'ensemble ne fut publié que

très tard, en d616, est une œuvre tout à fait originale et person-

nelle. En versifiant la Création, d'Aubigné ne faisait que singer

Du Bartas; en composant les Tragiques, il était vraiment lui-

même. Il a mis dans cette poésie ce qu'il y avait de meilleur

et de pire en lui, ses rêves, ses enthousiasmes, ses indignations,

ses colères, ses mépris, tout son génie et tout son cœur. Ouvrage

uni(iue dans notre littérature et vraiment indéfinissable, où

vibrent à la fois toutes les cordes de la lyre, où la grandiose

épopée se transforme subitement en une insultante satire, pour

se fondre, quelques vers plus loin, dans la suavité d'un cantique.

De quelque nom qu'on l'appelle, c'était en tout cas un nouveau

spécimen de ce long poème réclamé par Du Bellay, à demi

réalisé par Ronsard et par Du Bartas. C'était en même temps

une protestation contre la poésie galante et frivole qui fleuris-

sait à la cour de Henri III. Les neuf mille vers des Tragiques

sont consacrés non plus à célébrer les douces rigueurs de

quelque Iris, mais à exprimer ce qu'il y a de plus beau et de

plus respectable au monde : la juste révolte d'une conscience

blessée. On y trouve autre chose que de l'esprit, on y sent pal-

piter une âme, celle de la guerre civile elle-même, si féconde

en sublimes héroïsmes et en inexpiables haines. Les titres seuls

des chapitres déroulent déjà à notre imagination toute une suite

de dramatiques tableaux. Misères : c'est d'abord la peinture de

la patrie déchirée et de l'Eglise chancelante
;
puis nous assistons

aux funestes efîets de la guerre civile, nous voyons les grands

de la terre avilis et corrompus {les Princes), la justice prosti-

tuée {la Chambre dorée), les confesseurs de la foi égorgés ou

brûlés {les Fers, les Feux) ; mais voici que la vindicte céleste

s'appesantit déjà ici-bas sur les principaux coupables {Ven-
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yeances), ot, là haut, au tlcrnier jour, Dieu saura châtier les

méchants et donner la palme aux justes [Jugement). Donnée

magnifique, qui égale en beauté celle de la Divine Comédie.

Rien que la conception d'un pareil sujet annonce déjà un grand

poète.

Les Tragiques s'offrent à nous sous un double aspect : œuvre

à la fois de combat et de foi, de haine et d'amour.

De haine surtout. Jamais plus effroyable satire n'est sortie

de la bouche d'un poète. L'auteur, cédant trop volontiers à la

naturelle impulsion de son cœur, s'est laissé emporter à toutes

les violences; ce qu'il hait, il le liait trop fortement, aveug-lé-

ment, jusqu'à l'injustice. Dans les Princes et dans la Chambre

dorée il y a plus que de l'indignation, il s'y mêle de la rage et

de la forcénerie. Car d'Aubigné n'est pas de ceux qui s'échauffent

peu à peu dans la lutte; il part d'abord en guerre avec une

ardeur qui ne pourra plus être surpassée dans la suite; dès le

début, il brandit contre ses ennemis

Son foudre l'ugissant, acéré de fureur.

Il prévient ses lecteurs qu'il va leur procurer de rudes

émotions :

Ceux qui verront cecy

En bouchant les naseaux fronceront le sourcy.

Quant aux méchants, qui ont donné sujet à sa plume, leurs

« pâles fronts de chiens » ne sauraient plus rougir, mais ils

devront du moins pâlir encore et suer d'épouvante :

Lisez-le, vous aurez horreur de votre horreur!

L'auteur a largement tenu toutes ces promesses : armé, comme
il dit en son langage imagé, de la fronde de vérité, il vise et

frappe au front le Goliath aux mille tètes, auquel il s'attaque :

il immole ainsi à sa juste colère les exécrables flatteurs, les

princes vicieux, que Dieu déchaîne comme un fléau pour hi

punition des peuples, Catherine, cette « femme hommasse »,

et Henri III, cet « homme-femme », toute la honteuse race des

mignons, celle des poètes courtisans, contre lesquels il j-efait

avec plus d'àpreté la satire de Du Bellay; enfin, il nous |»einl
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l;i cour comino iino Sodonio iinpiiro, d'où la Vertu ost oxiléo

cl où rcgne la cvniquo Fortune. De môme il ôte ItMU' masque

aux jug^ts qui siègent dans la chambre dorée, il déchire leurs

robes, et découvre en eux de vieilles harpies ou d'infâmes

courtisanes qui s'appellent l'Envie, l'Ambition, la ^ engeance,

rilvpocrisie, la chauve Luxure. Tout cela ne va pas sans

beaucoup d'injures et de gros mots, l'auteur se souciant tou-

jours davantage de frapper fort que de frapper juste; mais il est

im})Ossible de ne pas a(hnirer ce beau torrent d'invectives et

l'éclat de cette verve à la fois classique et gauloise, oii Juvénal

s'allie à Rabelais. Jamais la poésie française n'avait encore parlé

un tel langage : ce n'était pas la satire horatienne qui était

retrouvée, mais, sous la forme un peu trop majestueuse d'un

long poème, c'était la sauvage fureur d'Archiloque qui revivait

dans ces vers. Les Trat/it/nr.^ d(''passent tellement le ton des

communes satires, qu'ils ne sauraient être comparés qu'à deux

œuATes tout aussi exceptionnelles, et qui sont, comme eux, un

cri de haine et de justice : les lamhes et les Châtiments. Les

vers de Chénier, d'une inspiration plus noble, plus vraiment

émouvante, sont pénétrés du même acre parfum de guerre

civile; ils sont encore tout saignants et palpitants d'horreur.

Ceux de Hugo, d'une forme plus littéraire et plus achevée, nous

^offrent le même ruissellement d'images au service de la con-

science indignée; dans la trame austère du poème calviniste, on

[•eut d'ailleurs reconnaître, cà et là, une dizaine de pièces des

Châtiments qui ne demandent qu'à prendre leur essor et à

trouver leur rvthme : il s'y rencontre notamment un Caïn et

une Expiation. Ces deux œuvres se ressemblent encore par un

autre côté : en dépit des beautés sans nombre dont elles resplen-

dissent, elles nous laissent ime secrète impression de lassitude

et de tristesse. Tous ces cris furieux, ces malédictions, nous,

semblent comme un poids de plus ajouté au lourd fardeau des.

discordes civiles sous lequel la France a tant gémi; il y a trop

de passion partisane dans cette poésie-là.

11 s'y trouve aussi, par bonheur, autre chose. Car il est arrivé

que cet enragé batailleur, cet incorrigible insurgé, qui, dans la

mêlée des partis, n'a pas toujours distingué le devoir et (pii n'a

fait grâce à ses ennemis ni d'un coup de langue ni d'un coup
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d'épée, a pourtant ainu'' la France avec emportement, comme

il savait aimer et haïr. 11 a souhaité parfois et célébré la paix,,

à hKiuelle il ne contrihuail izuère; il a détesté ces luttes fratri-

cides oîi il combattait toujours au premier rany ; il a su expri-

mer, avec une force admirable, le sentiment patrioti(jue qui

grandissait obscurément au fond de bien des âmes, et qui faisait

(ju'au milieu même des combats bien des cœurs se cherchaient,

sans réussir à se trouver. Entre deux pages furieuses, on est

ravi de trouver sous la plume de d'Aubigné un éloquent appel

à la concorde et à la pitié :

Franco désolée, ù terre sanguinaire,., etc.

A ces moments-là, troj) rares, hélas ! l'auteur traduit l'aspiration

de la France elle-même, et il le fait avec la sincérité et l'ardeur

qu'il apportait en toutes choses. De tous les cris de paix qui

retentissent à cette iîn troublée du xv!*" siècle, aucun n'est pluï>

vraiment émouvant que celui que pousse d'Aubigné. Montaigne

mêle au sien un j)eu tro}) de scepticisme et de nonchaloir;

Ronsard, en détestant la guerre civile, lui en veut surtout de

détruire la douce et olympienne quiétude où se com[>]aît son

génie ; les auteurs de la Ménippée, en soutenant la meilleure des^

causes, y mêlent un peu trop de calcul politique et d'intérêt

bourg'eois : d'Aubig-né, dans le [)athéti(|ue tableau qu'il trace

des misères de la France, rend à la paix le plus précieux hom-

mage qu'elle pût recevoir, celui d'un soldat qui fait trêve un

instant à sa fureur pour songer au deuil de la patrie.

Ces échappées sont malheureusement rares dans les Tmç)}-

ques : mais si l'appel du patriotisme y est souvent étoutlë sous

les clameurs de la g-uerre civile, du moins un autre noble sen-

timent, celui de la foi, nourrit l'œuvre entière, et en atténue

à nos yeux les déclamations et les violences. La même Muse

avait mis vers le même temps au cœur de deux poètes,

l'un pacifique et doux, l'autre plus bouillant et plus à[)re, la

généreuse ambition de consacrer leur génie à la louange de

Dieu : les Semaines et les Tragiques viennent des mêmes

sources, c'est-à-dire de ce fond de croyances (pie le zèle fana-

tique de l'époque avait si jtrofondément remué. L'œuvre de

d'Aubigné est, au même titre que celle deDuBartas, un original
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ossai (le poème sacré. Elle n'est pas une épopt'c rég-ulière, puis-

qu'il n'y a ni héros principal, ni personnages agissants, ni récit

composé : il s'y trouve pourtant un intérêt unique, savamment

gradué depuis le premier chant, où sont dé|ieintes les misères de

la France, jusqu'au dernier, où Dieu intervient en personne pour

remettre toutes choses à leur place, pour juger souverainement

ces méchants et ces hons dont l'auteur a déroulé devant nous le

vice infâme ou l'héroïque constance. De plus on y trouve un

merveilleux plus poétique et plus heureux que celui dont

s'était servi Du Bartas : d'xVuhigné, plus hardi, mieux inspiré, a

osé chasser complètement de son poème l'antique mythologie

païenne : à tous les artifices d'école, tant prônés par Ronsard,

il substitue un merveilleux tout nouveau, que lui suggèrent sa

foi de chrétien et son imagination d'artiste. Il emploie l'allégorie,

dont il ne faut pas trop médir(>, et qui n'est un froid procédé

qu'aux mains des mauvais poètes : les allégories de la Pucelle

ou de la Henriade ne prouvent rien contre la beauté de celles

qui animent le poème des Tragiques. Au seuil même de l'œuvre

est assise la France, cette mère affligée, toute meurtrie des

blessures de ses bessons
;

})uis sur les sièges de la Chambre

dorée nous reconnaissons avec effroi les Passions et les Vices,

dissimulés sous la toge des magistrats; enfin, au jour du juge-

ment, les Eléments eux-mêmes, l'Air, le Feu, la Terre et l'Eau,

s'aniuîent et reprochent aux méchants les souillures qu'ils leur

ont faites. Voilà des allégories bien supérieures à celles dont

BulTon })réconisera plus tard l'emploi. Mais le poète a recouru

à d'autres « figures » plus dignes encore de la sainteté de son

sujet : il a osé faire vivre en ses vers ce merveilleux purement

chrétien, si difficile à acclimater dans notre littérature, et dont

Boileau proscrira impitoyablement l'usage. Il est vrai que

d'Aubigné n'a pas cherché à égayer d'ornements apprêtés les

graves mystères de la relig''ion : il s'est contenté d'appliquer les

forces vives de son génie à exprimer les conceptions les plus

simples de la foi : et il a réussi, à force de sincérité, là où

auraient échoué les plus grands artifices. C'est ainsi qu'il a pu

écrire celte admirable scène du Jugement, vraiment unique dans

notre poésie, vraimentdigne de Bossuet, pour tout dire, où Dieu

el les anges agissent et parlent, sans évoquer un sourire sur les
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lèvres même les plus railleuses, où nous assistons frissonnants

au miracle de la résurrection des corps :

Tous sortent de la mort comme l'on sort d'un songe;

aux tortures de l'Enfer, d'où il ne sort, en ré[)onse aux cris de

rage des réprouvés,

Que l'éternelle soif de l'impossible mort;

enfin (tâche encore plus ardue) aux délices même du Paradis et

aux joies ineffables des élus :

Ils sont vêtus de blanc et lavés de pardon.

Le voilà trouvé de génie ce merveilleux chrétien que la timi-

dité du goût classique jugrera impossible et sacrilèg-e, et grâce

auquel notre poésie, à une époque de foi vive et de tragiques

misères, a failli trouver son Dante Alighieri.

Beauté et chaos. — Elle ne l'a pas trouvé cependant, il

s'en faut, en d'Aubigné, et il est temps de dire pourquoi. S'il

suffisait pour être un très grand poète d'avoir eu quelques con-

ceptions géniales et d'avoir écrit beaucoup de beaux vers, il n'y

aurait guère, je pense, de poètes plus grands que d'Aubigné :

c'est à lui en effet que nous sommes invinciblement amenés à

songer, quand nous cherchons à Victor Hugo, non pas un pair

ou un égal, mais un auteur qui lui puisse être comparé pour la

richesse des images, l'éclat des antithèses, le ramassé vigou-

reux et sonore du style poétique. Il y a en effet, semés à travers

l'œuvre de d'Aubigné, deux ou trois cents vers admirables, qui

suffiraient presque à eux seuls à justifier cette grande et confuse

poussée de la Pléiade. Oh! la belle et bonne langue française,

jadis défendue et illustrée par Du Bellay et Ronsard, où l'on a

pu, sitôt après eux, écrire de pareils vers! Malherbe aura beau

venir : il n'empêchera pas que l'écho de cette fière poésie ne

retentisse jusque vers le milieu du xvu" siècle dans les héroïques

alexandrins de Pierre Corneille. Pourtant Malherbe n'est })as

venu pour rien non ])lus, et notre goût classique, formé à sa

sévère école, ne laisse ]>as aujourd'hui d'être offusqué par cer-

tains graves défauts qui gâteront toujours à nos yeux le style de

d'Aubigné. Si une hirondelle ne fait pas le printemps, un beau
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A'ers non jiliis, tniih' une iiorhc de licaiix vers ne font pas un

chef-d (l'UMo. l^es meilleures trouvailles de d'Auhigné sont le

plus souvent enfouies dans un obscur chaos. L'auteur se bat

avec les mots pourleur faireexprimer coûte que coûte sa pensée.

De là proviennent d'heureuses rencontres, mais aussi d'inextri-

cables accumulations d'imaues bizarres et violentes : cette

poésie, rude et heurtée, parfois incorrecte, manque d'air et de

lumière. Elle manque surtout de mesure : tout y est énorme et

comme poussé à la charge; il se mêle tant de déclamation à

cette éloquence, tant de pierres fausses à ces diamants, tant

d'ombres à ces rayons, (|U(^ le lecteur, d'abonl transporté, finit

pas être déconcerté, et bientôt s'arrête inquiet. Si d'Aubig^né a

incarné certaines des plus belles qualités du xvi" siècle, on peut

dire aussi que toutes les intempérances de cette confuse époque

ont fermenté dans son œuvre et s'y sont librement déchaî-

nées. A ce titre, les Tragiques, malgré leur beauté, ne pou-

vaient écha[)per au commun naufrage de la })oésie du temps :

il n'en subsiste plus aujourd'hui pour nous que de splendides

épaves.

Ce poème a eu un autre malheur. Ecrit trop tôt, il a été

publié trop tard, en IGIG. Que venait faire alors cette œuvre de

discorde et de passion, toute chaude et fumante encore du sang-

de la guerre civile, après l'édit de Nantes, après Henri IV, dans

un moment où les calvinistes ne luttaient plus pour les droits de

la conscience mais pour le pouvoir politique, où les esprits et

le g^oût étaient assagis, où l'hôtel de Rambouillet s'ouvrait, où

Malherbe et Balzac rég-entaient la littérature? Elle n'apparut plus

que comme l'œuvre du passé, comme le cri impuissant d'un

vaincu. On la dédaigna. Ni Malherbe ni Boileau n'en firent

mention. M'"" de Maintenon, très }>eu petite-fille d'Agrrippa.

quoi (ju'elle ait prétendu, se garda bien de l'exhumer.

Voilà pour(|uoi le poème de d'Aubigné, isolé et tard venu, n'est

qu'un glorieux accident dans l'histoire de notre littérature : il

est le dernier feu, le }dus éblouissant, de la Pléiade à son déclin;

il nous montre tout ce qu'il y avait de sève vigoureuse et jeune,

et aussi d'élans désordonnés, dans la poésie française, au

moment où elle allait s'astreindre au régime plus sain, encore

qu'un peu frug^al, imposé par Malherbe.
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Desportes (1546-1606) et les VaJois. — Pondant

que Du Bartas au fond de sa chère Gascogne, et d'Aultigné au

milieu de la fumée des mousquetades, nourrissaient les plus

grandioses projets de poème sacré, à la cour des Valois fleuris-

sait une autre poésie, bien difYérente de celle-là, plus gracieuse

à coup sur, mais infiniment moins noble, dont Philippe Des-

portes a été le plus brillant représentant.

La marque distinctive de ce charmant ])oète fut d'avoir

cherché et d'avoir réussi à être parfaitement heureux, dans un

temps si fécond en calamités publiques et privées : ce fut là son

irrésistible vocation. Richesse, honneurs, réputation poétique,

conquêtes amoureuses, tout lui vint à point et comme à souliait :

sa vie nous ofTre l'image d'une suite presque ininterromi»ue de

prospérités. Une première faute de jeunesse (une escapade

galante) causa son premicM- Itonheur, en le forçant à jet(M' aux

orties la robe de clerc de procureur. Puis, comme il était allé,

confiant dans son étoile, se [)oster sur lo pont d'Avignon pour y

attendre la fortune, eUc hii apparut aussitôt sous la forme de la

cour du roi de France qui passait par là. et en particulier de

M. l'évèque du Puy, qui, frappé de la mine de ce jeune vagabond,

en lit son secrétaire et l'emmena à Rome. L'Italie, cette patrie

d'élection des artistes, des paresseux et des amoureux, conve-

nait merveilleusement à Di^sportes : il ne s'y morfondit pas

autour d'un conclave comm<^ Du Bellay, mais il y apprit à fond

toutes les tendresses, tous les manèges de sentiment et de style :

il y trempa vraiment son génie de poète. Rentré en France, il

s'insinue à la cour dans la familiarité des grands et des princes :

il s'attache spécialement à la fortune de cet élégant et vicieux

duc d'Anjou, qui allait être Henri III; il le suit en Pologne, il

le ramène en France jusque sur le trône ; il devient alors un

poète quasi officiel, chargé de célébrer les favorites et les favoris,

M"" de Ghàteauneuf et M. de Maugiron; il chante les amours

royales, ce qui est une habile façon de les servir; il est Apollon

et il est aussi Mercure au besoin. Ce métier n'est pas des plus

beaux, mais il est des meilleurs; en 1589 Desportes est abbé de

Tiron, de Josaphat, de Bonport, des Vaux de Cernay, chanoine

de la Sainte-Chapelle, etc. (une de ses abbayes lui avait été

donnée, tlit-on, pour un sonnet); il est le mieux rente de tous
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les beaux esprits du temps; de ces grasses prébendes il retire

quelque trente ou quarante mille livres par an, et cela sans

avoir charge d'âmes, ses moines, disait-il, n'ayant point d'àme.

C'était un joli chemin parcouru depuis le jour où Philippe

Desportes regardait couler le Rhône sous le pont d'Avignon !

En même temps qu'il est un homme important dans le royaume

de France, il devient aussi un grand personnage dans la répu-

blique des lettres : il est le premier des écrivains par la répu-

tation et par l'influence; généreux et serviable, il est la pro-

vidence des poètes crottés et môme des autres; les festins

auxquels il conviait ses confrères sont restés fameux : Malherbe,

qui n'aimait pas ses vers, a loué son potage. Tel est Desportes :

il n'a rien d'un héros, mais rien non plus d'un méchant homme.

Tous ses contemporains s'accordent à louer sa bonté, sa cour-

toisie, son esprit; il a possédé toutes les petites qualités qui

font considérer un liomme dans le monde; il a même poussé

l'élégance et le parfait bon goût jusqu'à faire une mort tout à

fait édifiante. Ce qui lui a manqué, c'est cette grandeur morale,

qui est le lot d'un Du Bartas ou d'un d'Aubigné. L'abbé de Tiron

s'est trop facilement accommodé des mœurs de son temps; bien

plus, il en a tiré, encore qu'assez ingénument, gloire et profit.

Tel qu'il est, malgré tout, on ne peut le haïr, mais on ne l'esti-

mera jamais pleinement : cette chance-là du moins lui a été jus-

tement refusée.

Poésie de cour. — Tant vaut l'homme, tant vaut la muse.

La poésie de Desportes est à la fois séduisante et un peu vaine ;

elle possède certaines qualités exquises, et il lui en manque

d'autres, plus solides, vraiment essentielles.

Elle a ce premier tort d'être trop souvent une poésie de cour :

ce qui n'est pas du tout l'équivalent d'une jtoésie rovale. Virgile

a loué Auguste, mais aussi il a visé plus haut, il a fait œuvre

de poète national. De même Ronsard, malgré certaines compro-

missions, a généralement traité avec Charles IX de puissance à

puissance, c'est-à-dire de poète à roi : sa Franclade, son Bocage,

ses Odes, ses Discours témoignent d'un noble effort vers un idéal

de grandeur (pi'il propose aux monarques eux-mêmes. La poésie

de cour a de moins vastes horizons : elle se confine tout entière

dans un Louvre, ou dans une alcôve; elle ne traite guère que
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(les |)('tit<'s iiilriiiucs, des (jiierellos, dos iialanteries, des fêtes,

de tous les petits événements (|iii sont la principale occupation

de cette étrange contrée (ju'on nomme la cour, et qui n'intéres-

sent guère le vrai pays que par le mal qu'ils peuvent lui causer.

Cette poésie de cour est vite condamnée, surtout avec des

princes comme les Valois, à devenir une poésie courtisanesque,

on peut môme dire courtisane. De celle-là il y a un peu trop

dans l'œuvre de Desportes. Quand le poète emploie son talent

à jeter Marie Touchet dans les bras de Charles IX, ou bien à

raconter les voluptueux et eflrontés rendez-vous, concertés entre

princes et princesses du plus haut rang dans une salle retirée du

Louvre, — ou bien quand, pour vaincre au profit de Henri III

les derniers scrupules de la blonde Chateauneuf, il lui prêche

ces belles maximes sur l'honneur des femmes :

Car leur humeur ne git qu'en vainc opinion,

Et le plaisir consiste en chose qui s'éprouve;

ou bien encore lorsqu'il entonne de honteux dithyrambes à la

louange des Entragues, des Quélus, des Saint-Mégrin, des Joyeuse,

et autres mignons du roi : alors il mérite bien la flétrissure que

d'Aubigné imprime au front des poètes de cour, toujours prêts

à prostituer leur muse. Mais en dehors de ces pièces, qu'on

voudrait pouvoir rayer de l'œuvre de Desportes, on en rencontre

d'autres, d'une inspiration plus innocente, quoique tout aussi

frivole : des cartels et des mascarades, des sonnets Pour un

miroir ou Pour des pendants d'oreilles ou Pour une faveur donnée

à M. le duc d'Anjou. C'était une rechute dans la petite poésie

que la Pléiade avait orgueilleusement proscrite sans parvenir à

la supprimer : c'était la revanche du vieux Melin de Saint-Gelais

tant honni. Voilà à quels sujets indignes ou futiles Desportes

rabaisse la poésie moins de trcMite ans après la déclaration de

Du Bellay. Il passe d'ailleurs à côté de sujets plus virils, sans

les apercevoir. Le duc d'Anjou part-il en 1572 pour assiéger

la Rochelle? Desportes ne met dans sa bouche que de fades

et langoureux regrets à l'adresse de sa belle : on n'a qu'à raj)-

procher de ces vers la belle ode de Malherbe à Louis XIII, pour

voir la différence qui sépare une poésie de cour d'une poésie

vraiment royale.
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Poésie dimitation : le pétrarquisme. — La poésio de

Desportes a un autre défaut : il lui arrive trop fréquemment

d'être une poésie d'imitation. Ainsi se trouvait exagérée et

romme pervertie l'une des tendances les plus dangereuses de la

Pléiade. Ronsard déjà croyait trop aux livres et aux modèles;

Desportes, plus paresseux, se dispense d'être un érudit, mais il

trouve commode d'être un imitateur. Qui imite-t-il de préfé-

rence? Non pas les Grecs, trop simples; un peu les Latins, qui

ont déjà imité les Grecs; beaucoup les Italiens, qui ont renchéri

sur les Latins eux-mêmes. Ce système poéti<pie a un nom, c'est

l'alexandrinisme, qu'on voit toujours surgir au déclin de tous

les cvcles littéraires et qui, en dé[)it de toutes les jolies choses

qu'il apporte avec lui, reste un sur indice de décadence. Chez

Desportes il s'ap})ell(' l'italianisme, mais il ne date })as de

lui, il procède d'un ensemble de causes plus profondes : venue

au Louvre d'une reine et d'une cour florentines, victoire défi-

nitive du catholicisme, irrésistible attrait exercé sur nos poètes

par la brillante renaissance d'au delà des monts, antérieure à

la nôtre. Ronsard déjà italianisait : mais chez lui cette périlleuse

tendance trouvait un salutaire contrepoids dans la forte culture

classique du poète, resté en continuel commerce avec les Latins

et les Grecs. Après lui l'idéal classique va s'afîaiblissant, et la

poésie se laisse envahii* par l'afleterie et les pointes : le mal est

si g-rand ({ue Malherbe lui-même n'échappa tout d'abord ])as à

la contagion, et que, jusqu'à la fin de sa carrière, il lui en

resta toujours quelque chose, en dépit ({u'il en eût. Quant à

Desportes, il n'était pas homme à réagrir, il se laissa aller sans

regret, il puisa sans vergogne dans les livres italiens. En 1G04

on crut lui jouer un mauvais tour en publiant les Rencontres

(les Muses de France et cVItalie où se trouvaient imprimés, à

côté de quarante-trois sonnets de notre poète, les quarante-trois

originaux italiens dont ils étaient très directement imités. A
quoi Desportes répondit sans s'émouvoir « qu'il avait pris aux

Italiens plus qu'on ne disait ». C'était parfaitement vrai et ses

emprunts sont en réalité plus nombreux : mais il s'était bien

gardé de le dire avant qu'on l'en fît apercevoir.

Il a imité Arioste, Bembo, Sannazar, ïansillo, Molza, mais

il a surtout imité celui qui passait alors aux yeux de nos poètes
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pour l'arbitre de toutes les élégances et de toutes les tendresses,

Pétrarque. Desportes a été le plus habile de nos pétrarquistes.

Il n'a pu emprunter au chantre de Laure ce qui constituait son

génie propre, c'est-à-dire ce fond de passion ardente, encore que

trop subtile, cette analyse raffinée, mais singulièrement péné-

trante, du cœur humain, et surtout ce reflet d'idéal dont il sait

colorer parfois sa tendresse. En revanche, il lui a pris tout ce

qui était à prendre, c'est-à-dire ces procédés de composition et

de style que Joachim Du Bellay avait déjà dénoncés el raillés

dans sa satire Contre les Pétrarquistes, et auxquels ont eu

recours, peu ou beaucou}), tous les poètes du temps, à la seule

exception de Du Bartas. Ces recettes de beau style sont en

somme assez simples. On célébrera d'abord les charmes de

l'objet aimé à l'aide des métaphores les plus ingénieuses : ses

yeux seront des soleils, ses dents des perles, ses joues des lys

€t des roses, ses cheveux des filets où se prennent les cœurs, etc. :

provisions toutes prêtes pour les précieux et les précieuses du

grand siècle. Puis le poète adressera des apostrophes enflammées

à la nature, aux montagnes, aux plaines, aux bois, aux antres,

aux fontaines, témoins de sa soutîrance; car l'amant doit tou-

jours, par définition et par essence, être malheureux; il souffre,

il gémit, il se fond en eau, ou bien il se change en braise, en tout

cas il n'omet jamais de mourir dans chaque sonnet : voilà qui

nous mène tout droit aux Céladons et aux Polexandres des

romans. Qu'on joigne à cela une certaine aspiration i(hkdiste,

quelque vague confusion, savamment entretenue, entre la

Vénus terrestre et la Vénus Uranie, et l'on aura en germe le

galimatias métaphysique de VAstrée et de la Clélie. Tels sont

les principaux procédés du pétrarquisme : le dernier n'était pas

fait pour plaire beaucoup à Desportes qui en a rarement usé;

mais il a porté tous les autres à leur perfection. Les Amours de

Diane, {ÏMippolyte et de Cléonice peuvent passer pour les

modèles de ce genre faux et maniéré. Cela ne vaut pas pour le

naturel la chanson du roi lIiMU'i que fredonnera Alceste, mais

c'est, plein d'ingéniosité et de grâce : Desportes y a fait unc^ ter-

rible dépense d'esprit.

Qualités charmantes de Desportes. — Au fond, il valait

mieux que cette poésie-là. Il y a che/ lui (|uel(|ues veines origi-

IIlSTOlHE DE LA LANGUE. UI. 16
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nales et charmantes, h'um qu'un peu minces, par où le pétrar-

quiste devient un vrai poète. Desportes n'est pas né pour rien

dans le riant et i^ras pays de Chartres : il est un Beauceron

mâtiné de Normand (par la possession de l'abbaye de Bonport),

c'est-à-dire un Français de pure et boinie race : cela se recon-

naît vite même à travers les afféteries italiennes où il s'attarde.

Sa poésie est toujours claire, jusque dans ses raffinements;

si elle affectionne les gentillesses, elle répugne du moins aux

imbroglios purs, elle se défie des pointes : c'est qu'elle a bien

l'esprit français, gaulois même. Les hommes de la Pléiade

se dispensaient d'avoir de l'esprit, ayant mieux que cela; ou,

quand ils en avaient, c'était le plus souvent celui de leurs

modèles. Desportes, moins pédant, et aussi moins instruit,

a de l'esprit naturel, comme Marot, et déjà des nonchalances,

comme son neveu Régnier. Il a hérité de ses ancêtres une

verve satirique, nullement âpre ni méchante, que son opti-

misme épicurien transforme en une innocente malice. C'est

ainsi qu'il se garde bien de bafouer lourdement les femmes,

comme fera Boileau : mais il médit gaiement du mariage (ce

qui n'a jamais été pour leur déplaire); il leur montre tout ce

qu'elles perdent à s'enchaîner : elles deviennent acariâtres, dépen-

sières, et elles rendent leurs maris grognons. Tout cela n'est guère

édifiant, mais est parfaitement conforme à la vieille tradition

des fableaux et des farces : c'est en même temps un robuste

préservatif contre la mièvrerie italienne. Desportes excelle

dans ces petits tableaux de genre mi-sérieux, mi-badins, où il

met un peu de tout, un pittoresque paysage, une peinture

familière, un grain de vive et franche sensibilité, une pointe

de malice, le tout revêtu d'une forme poétique et d'un tour

heureux. Telle de ces pièces, par exemple celle qui est intitulée

Contre une nuit trop claire, est un pur petit chef-d'œuvre : elle

annonce la Ballade à la lune de Musset, avec la gaminerie en

moins, et je ne sais quelle pénétrante douceur en plus : c'est

du meilleur Desportes.

Ces trouvailles poétiques ne sont pas rares chez Desportes :

il y aurait un joli choix à faire dans son œuvre : on y recueil-

lerait toute une gerbe de petites pièces, dont la signification est

souvent assez médiocre, mais dont l'exécution et la facture sont



LA POÉSIE APRÈS RONSARD 243

à peu près irréprochables. Certains genres secondaires, déjà

illustrés par la Pléiade, reçoivent de lui un enrichissement nou-

veau.

Ainsi le sonnet, où avaient excellé Du Bellay et Ronsard,

perd de sa rudesse primitive, il devient plus souple, plus tendre

surtout : aucun des sonnets de Desportes ne vaut le meilleur

de Ronsard, mais il y en a bien une trentaine de vraiment finis

et artistement ciselés : quelques-uns sont célèbres (celui d'Icare,

par exemple, ou bien celui qu'a repris Desbarreaux et que

Desportes avait emprunté lui-même à Molza), beaucoup sont

charmants, d'un tour piquant, d'une chute heureuse : Desportes

est un de nos meilleurs sonnettistes. De même ses Bergeries

sont en progrès sur celles de ses prédécesseurs : Ronsard, dans

ses églogues, a quelquefois dépeint la nature d'après les livres :

Desportes, malgré son élégance, semble avoir possédé un peu

de ce sens campagnard qui, n'en déplaise à Boileau, est la

condition première de l'églogue : ce courtisan a soupiré vrai-

mentaprès le calme et l'innocence des champs, et il a trouvé des

accents émus pour les célébrer. Mais où il excelle, c'est dans

les genres plus petits encore, qui demandent peu de souffle, peu

de sincérité même, mais de l'esprit, de la bonne humeur et de

la grâce : il est au xvi" siècle le maître de la chanson, semi-

rustique, semi-mondaine, moins savoureuse peut-être que les

Vaux de Vire composés vers le même temps par Jean Le

Houx, mais plus leste et plus fine : sa villanelle Rozette, pour

un peu d\ihsence..., que fredonnait le malheureux duc de Guise

aux Etats de Blois, reste encore, après trois cents ans, son

œuvre la plus populaire. Quelques-unes de ses épigrammes

(au sens antique du mot) semblent détachées de l'Anthologie

grecque, tant elles rappellent la fraîcheur et la grâce de leurs

devancières. L'élégie a moins réussi à Desportes : il n'en a guère

fait que sur commande, et d'assez fades, où il a mis peu de

lui-même. Ce genre d'ailleurs n'a jamais prospéré chez nous :

il a été étouffé entre le sonnet du xvi" siècle et la poésie lyrique

du xix% qui lui ont pris toute sa substance : c'est seulement à la

fin de l'âge classique que l'élégie française cherchera à avoir

son TibuUe, avec Parny ou avec André Ghénier : Desportes n'a

pas sérieusement tenté de l'être.



244 LA POÉSIE APRES RONSARD

Rapetissement de la poésie. — En somme l'auteur de

tant de jolies pièces nous apparaît moins comme un grand

poète que comme un habile ouvrier poétique. Il a appris à

l'école de la Pléiade et il a perfectionné l'art de faire des vers,

de les faire, non pas sans y penser et sans y peiner, mais avec

beaucoup de goût, d'adresse et de vrai savoir. Comme tous les

véritables artistes, il a chéri la forme, au point de sacrifier le

fond : il l'a revêtue de léirèreté, de finesse et d'harmonie plus

qu'aucun de ceux qui l'ont précédé. Il a dépouillé la langue de

ces rudesses qu'on reprochait au Yendômois; il la même, au

contact des Italiens, rendue un peu molle et fluide; il a certains

raffinements morbides et des grâces inquiétantes. En tout cas

il ne mérite pas le torrent de critiques, on pourrait dire d'in-

jures, que Malherbe a déversé sur toutes ses gentilles fleurettes :

si l'on en croyait le commentateur, ce ne seraient que balour-

dises et oisonaenes : ces lourds ébats de régent en gaieté ont

pu nuire jadis à la réputation de Desportes, mais ne lui causent

plus aujourd'hui aucun dommage. On peut ne pas aimer l'abbé

de ïiron, mais il est bien difficile de rester insensible à la

svelte élégance, au charme voluptueux de sa poésie.

Pourtant, à considérer les choses de plus haut, Malherbe, qui

d'ailleurs était incapable d'apprécier ce qu'il y a d'exquis

chez Desportes, n"a peut-être pas rendu à ses contempo-

rains un mauvais service en renversant l'idole à laquelle sacri-

fiait legoùt public. De Ronsard à Desportes la poésie s'est affinée,

mais elle s'est diminuée aussi : elle a renoncé aux belles audaces

pour se complaire aux petits genres et aux sujets équivoques;

elle ne chante plus Francus mais les mignons du roi; elle vit de

galanterie et de courtisanerie; elle engraisse et enrichit ceux qui

savent le mieux l'exploiter : elle leur procure de belles rentes.

On frémit à la pensée de la descendance que Desportes aurait

pu avoir chez nous, si Malherbe n était pas venu mettre son

holà brutal. C'est pourquoi, tout en rendant dès aujourd'hui

pleine justice au joli talent du plus charmant des abbés, il

ne faut regretter qu'à moitié l'etrondrement de sa gloire aux

environs de 1603. En France, la race des poètes délicats et spiri-

tuels ne risque pas de s'appauvrir, ni de manquer jamais : en

revanche il arrive souvent que dans le champ de la poésie,
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comme ailleurs, les petites herbes empêchent les grandes de

pousser, et que les Desportes étoufîent les Corneilles.

Bertaut (1552-1611) : un sage. — Il est impossible,

après Des|)ortes, de ne [tas songer immédiatement à Bertaut,

Boileau ayant accolé pour l'éternité leurs deux noms dans un

vers fameux. L'un et l'autre ont mérité d'être loués pour leur

retenue. Pourquoi? Sont-ils plus sag-es que d'autres et plus

réservés dans la peinture des passions? Non pas : car si Des-

portes passe pour avoir le premier usé du mot pudeur, on ne

saurait guère lui reprocher d'avoir abusé de la chose : et d'autre

part il y a d'étrang-es chaleurs dans l'œuvre de M. Bertaut,

évêque de Séez. Boileau a simplement voulu dire qu'ils se sont

gardés tous deux de certains défauts qui avaient perdu Ronsard :

en quoi il a vu juste. Mais hâtons-nous d'ajouter qu'ils se sont

aussi g^ardés de presque tout ce qui rend aujourd'hui à nos yeux

la poésie du Vendômois si hautaine et si belle. Et même à ce

compte le plus retenu des deux n'est peut-être pas celui qu'on

pense : il se trouve en effet que Bertaut, moindi-e poète que

Desportes, a pourtant compris mieux que lui le sens vrai et la

dig'nité de la poésie.

Il n'y arien d'admirable, mais rien non plus de déplaisant, dans

la vie et le caractère de Jean Bertaut. Comme Desportes, son

aîné de quelques années, Bertaut a eu ce privilège d'assister aux

plus sang-lantes convulsions des g-uerres civiles sans en être autre-

ment ému, sans cesser un instant de chanter sa belle et de

chercher le fin du fin. Il n'était pas né courtisan, ni tlatteur,

ni ambitieux, mais plutôt poète officiel. Il célébra en conscience,

sans flag-ornerie aucune, les Valois et les Bourbons; il évita

soig'neusement de se compromettre dans l'aventure de la Lig-ue;

il eut le flair de rester toujours du bon parti : nous le voyons

pleurer également la mort de Henri III et celle de Henri IV.

chanter avec conviction l(>s maîtresses (ju'aiment les rois, les

reines qu'ils épousent, b^s dauphins qu'ils engendrent. Il est l'ami

des princes, des g-rands, des financiers, de tous les poètes. Il

est pourvu de quelques bonnes charg-es, mais il n'est pas comblé

d'abbayes comme Desporl(»s; il se fait des rentes |dus modestes :

il est un sace. D'ailleiu"s il est aumônier de la reine, évêque de

Séez, abbé d'Aunay, il a vraiment charge d'âmes, il prêche à l'oc-
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casion : il sait composer un sermon aussi bien qu'il sait tourner

un sonnet. Ce Normand (Bertaut était né à Caen) nous offre le

type assez rare d'un homme de cour parfaitement estimable,

pondéré, avisé, prudent, justement considéré pour son aimable

talent et son excellent caractère.

Galanterie et pointes : naissance du précieux. — Les

prétentions de Bertaut à l'originalité sont des plus modestes.

Dans son Élégie sur le trépas de M. de Ronsard il raconte com-

ment dès sa jeunesse il prit pour patron ce grand homme, non

qu'il espérât, nous dit-il,

Avec mes vers de cuivre égaler les siens d'or,

mais seulement désireux de suivre ses traces et d'en recevoir

quelques encouragements : Ronsard lui enseigna, paraît-il, le

secret de la gloire poétique, qui consiste à « mourir dessus le

livre », et, pour avoir un nom, à le poursuivre « d'un labeur

obstiné ». Il adora aussi Desportes; il admira ses « beaux

vers », sa « divine grâce », son art difficile et caché. Ce furent là,

avec les auteurs grecs et latins fréquentés au collège, les seuls

maîtres poétiques de Bertaut; il ne semble pas en effet qu'il ait

beaucoup puisé aux sources italiennes. Il aspire surtout à imiter

l'œuvre légère de Ronsard et les spirituelles galanteries de

Desportes. Tel est le caractère du recueil de 1602, qui contient

ses vers de jeunesse, publiés après les autres, sous le couvert du

nom de son frère, pour satisfaire à la fois les scrupules du prêtre

et l'amour-propre de l'auteur. Cette poésie ne A'aut ni plus ni

moins que celle de Desportes; il s'y trouve moins d'art, moins

de charme peut-être, mais aussi moins de complaisances ina-

vouables, moins de courtisanerie. Ce flot de stances, de sonnets,

de chansons, délégies, de comjdaintes (sans compter les cartels,

les fantaisies, les mascarades, etc.) sur l'éternel sujet d'amour

est assez innocent en soi, bien qu'on s'étonne un peu de le voir

couler si librement d'une plume épiscopale. Quelques titres

suffisent à donner une idée du ffenre : Stances du contentement

que Con reçoit servant une beauté. — Sonet sur une jmire de gants

tirez des mains d'une belle dame. — Sonet sur un baiser refusé

puis donné, (jui se termine sur cette admirable pensée :

Que si Ton baise au ciel, je crois qu'on baise ainsi.
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C'est (lu Molin de Saint-Gelais moins grêle, du Desporles moins

nonchalant, moins naturel aussi.

Nous touchons là à Tun des sianes particuliers de la poésie de

Bertaut, qui se trouve en même temps constituer son plus

grave défaut : Bertaut ne se contente pas d'avoir de la finesse,

de l'esprit, de l'affectation même : il fait des pointes. Malherhe

disait de lui que, « pour trouver une pointe, il faisait les trois

premiers vers insupportahles ». Guillaume Colletet et Gh. Sorel

lui reprochent aussi d'avoir abusé des pointes. Que vaut ce

reproche? La pointe n'est autre chose qu'une antithèse ou une

métaphore imprévues, que l'auteur s'in<:énie à aiguiser, et qu'il

enfonce pour ainsi dire dans notre esprit, jus([u'à nous faire

crier, crier de plaisir, si nous sommes Gathos ou Madelon, crier

d'impatience si nous sommes Despréaux ou Alceste. D'oîi

vient-elle? Si elle ne vient pas du premier homme qui a écrit,

elle doit venir du second, qui a voulu renchérir sur le premier.

Elle naît en réalité du raffinement littéraire, du dilettantisme,

de la préoccupation de trop bien dire, et surtout de dire autre-

ment que les autres. Le labeur poétique de la Pléiade, une fois

la fièvre classi(|ue tombée, devait y conduire fatalement; qu'on

ajoute à cela l'intluence de l'Italie et de ses concetti, qui a exas-

péré chez nous cette maladie : et l'on comprendra pourquoi la

pointe fleurit spontanément dans notre poésie vers la fin du

XVI® siècle. Desportes, plus près que Bertaut des bonnes sources,

plus indolent, plus vraiment artiste aussi, s'en était presque

abstenu. L'évêque de Séez, plus candide, s'y adonnera avec

amour; il mettra des pointes partout, dans ses stances, dans ses

élégies, principalement dans ses sonnets : ce petit poème s'y

prête si bien par sa forme élégante, par ses arêtes vives et tran-

chantes, surtout par l'attente habilement ménagée de ce quator-

zième vers, en vue duquel sont faits bien souvent les treize

autres! Voici (pielques échantillons de la manière de Bertaut :

Sonet l'ait un jour des Cendres. Le cœur du poète n'est que

cendres; mais que sa déesse ne s'avise point d'en épandre sur

sa tête, elle se brûlerait :

Car bien qu'il soit en cendre il est bruslant encore.

Signalons encore cette chute :

Je perds incessamment le bien que je n'ai pas;
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OU cette antithèse :

Et je meurs de désir en vivant d'espérance.

D'autres fuis, la pointe est plus laborieuse, plus soutenue; elle

devient le motif principal de plusieurs vers ou de toute une

pièce :

^tes yeux, pleurez beaucoup, vous avez beaucoup veu.

Et maintenant dans l'eau faictes la pénitence

Puisque vous avez fait le péché dans le feu.

Le chef-d'œuvre du genre est la fantaisie o\x Bertaut, dont le

teint est jauni par le désespoir, se compare à de la cire, cire

animée sur laquelle sa maîtresse imprime une marque cruelle,

cire qui brûle sans se consumer, cire am ère, cire bouillie et

fondue, cachetée à l'image de la beauté, etc. Ces g-entillesses

ont un nom : c'est le précieux, qui n'a pas spontanément poussé

dans le salon de Catherine de Yivonne, mais qui vient de plus

loin, des dernières années de la cour des Valois. La Guirlande

de Julie a été précédée par la Puce de Madame Desroches.

Voiture, Benserade, Godeau, auxquels on peut joindre Oronte-

elTrissotin, leurs caricatures, peuvent se réclamer tous, peu ou

prou, de Jean Bertaut, le roi de la pointe. Aussi est-il arrivé

que beaucoup de jùécettes du digrne évèque de Séez ont échappé

au commun naufrag^e de la poésie du temps et figrurent dans les-

Muses ralliées ou dans les Délices de la poésie française, à côté

de celles de Du Perron, de Motin, de Porchères, de Malherbe

lui-même. C'est par là surtout que Bertaut s'est survécu.

Poésie sentimentale. — Comment se fait-il que cet ecclé-

siastique bel esprit, si enclin aux pointes, si expert dans tous

les manèges de tendresse et de stvle qui constituent le fond de

la poésie galante et, semble-t-il, la nég^ation du véritable amour»

ait pourtant su trouAer, à l'occasion, quelques accents émouvants

et sincères? C'est un problème de psychologie plus piquant à

poser (pie difficile à résoudre. D'abord il se peut fort bien (pie

Jean Bertaut, avant d'être évèque, alors C|u'il était précepteur

du comte d'Angoulème, lecteur ordinaire du roi ou conseiller

au parlement de Grenf)ble. ait éprouAé quelqu'une de ces pas-

sions (pi'il s'est ingénié à décrire : plusieurs (\o ses pièces,

témoig'nent en effet d'une expérience amoureuse qui n'a point



LA POÉSIE APIIÉS RONSARD 249

l'air (Mn|uunlé, ot il n\ a rioii là qui (loiv(^ nous surprendre

(le la part d'un jeune honiuK^ spirituel et Ijien fait, exposé aux

bonnes fortunes de la (-(uir des Valois. Mais pour expliquer ces

heureuses rencontres de la muse de Bertaut, il suffit de croire

à la sincérité purement littéraire de l'auteur, qui a fort bien pu

exprimer des sentiments qu'il n'a, dans la réalité, éprouvés qu'à

moitié : les œuvres imaginées sont parfois aussi vraies que les

œuvres vécues, et nous ne croyons plus aujourd'bui, par bonheur,

que tous les poètes soient des pélicans. C'est ainsi que Bertaut a

su écrire quelques vers d'amour ({ui ne sentent point le libertin,

ni le blasé, comme les voluptueux badinâmes de Desportes,

mais l'artiste vraiment ému, qui laisse parler son cœur. Il y a

par exemple dans telle élégie de Bertaut une éloquente a{)os-

trophe de seize vers qui, par la vigueur du tour, la chaleur du

sentiment, l'harmonie douloureuse et plaintive du style, fait

presque songer à du Musset :

Ah! fille sans amour, ou du moins sans constance... etc.

Ailleurs, on sera tout ravi de rencontrer un beau vers roman-

tique, dig-ne d'avoir été forgé par un poète chevelu de 1830 :

Le ciel dans l'Océan secouer ses étoiles!

Ces rencontres sont rares, il est vrai, dans l'œuvre de Bertaut;

il faut savoir découvrir ces beautés (jui reluisent sous bien des

broussailles; mais il suffit qu'elles existent pour donner un prix

sing-ulier à l'ensemble. On dirait que chez Bertaut, à côté du

bel esprit g'alant, qui se connaît trop et sacrifie au mauvais

g'oût de l'époque, il y a un vrai |)oète qui s'ignore, et qui vagu(^-

ment aspire à quelque chose de mieux.

Poésie officielle. — Cette tendance est surtout visible dans

ce qu'on peut appeler la poésie officielle de Bertaut, dans les

pièces qu'il a composées en l'honneur des princes et des grands,

ou en commémoration de quebjue événement fanuMix. Tandis

que la muse de Desportes se fait alors coquette et voluptueus«\

celle de Bertaut est infiniment plus grave. L'auteur semble

d'ailleurs avoir afîectionné les sujets tristes : il y a bien vinift

pièces dans son œuvr(\ cl non pas des moindres, consacrées à

pl(Mir(>i'la mort de qncbpic pcrsoiniagc illuslrr, celle de !{onsai"d.
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de Jean Passerai, de Henri III, de Henri IV, de Catherine de

Médicis, de Gabrielle d'Estrées, de la duchesse de Lorraine,

du duc de Joyeuse, etc. D'autres fois pourtant, le thème est

plus riant : il s'agira du mariage du roi, de la naissance ou du

baptême d'un dauphin : Pannarète, fantasie sur les cérémomes

du baptême de M^^ le Danpli in. Ou bien ce sont des stances

politiques : Sur la conversion du roi ; — Pour le conjurer de

revenir à Paris; — Sur la réduction d'Amiens, etc. L'œuvre de

Bertaut est donc un perpétuel commentaire de l'histoire inté-

rieure de la France de 1585 à 1610; de simple chronique de

cour ou d'alcôve, la poésie redevient vraiment nationale ou

royale, comme le voulait Ronsard. Il est vrai que ces petits

poèmes de Bertaut ne sont pas des plus attrayants; il leur

manque souvent (non pas toujours) ces charmants défauts qui

valaient à Desportes tant de succès; mais, dans leur tenue

sérieuse et un peu monotone, ils ne sont assurément pas sans

mérite : ils témoignent d'un salutaire efTort vers un art moins

frivole. Bertaut d'ailleurs ne s'en est pas tenu là; il a composé

un Hi/inne du roi saint Louis, qui a peut-être donné au Père

Lemoyne l'idée de son poème, et des Poésies religieuses, d'un

accent moins personnel (|ue celles de Desportes, mais qui

annoncent déjà les belles paraphrases de Corneille. A tous ces

sig"nes, et à d'autres encore, on sent déjà qu'un siècle nouveau

va naître, que la littérature des Valois finit, et que celle des

Bourbons commence.

Indices de relèvement poétique. — Il se fait donc avec

Bertaut comme un relèveuKMit du ton de la poésie. Malg:ré la

coupure que Malherbe a prétendu faire, sans y réussir toutefois,

entre le xvi" et le xvn^ siècle, il est curieux de voir comment la

pensée et le style de l'âge suivant s'organisent déjà obscuré-

ment dans les œuvres des poètes, aux environs de l'an 1600.

Bertaut en offre peut-être l'exemple le plus frappant. Chez lui,

les beaux feux de la Pléia(h' sont éteints; mais il a gardé le

culte de la forme, qui restera au |>remicr rang- des préceptes

formulés plus tard par Malherbe et par Boileau. Il nous ofl're

déjà quelques modèles de ce style noble, un peu ti'op pompeux,

un peu monotone, mais d'un dessin si ferme et d'une }isycholog"ie

si exacte, (pii sera celui de la tragédie française dans ses beaux
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jours : il y ;i bon nombre de vers de Corneille et de Racine qui se

cherchent dans les petits poèmes de Bertaut. En même temps par

son esprit un peu maniéré, par son iioùt des pointes, il est

déjà un homme de salon, un précurseur immédiat des Sar-

rasins et des Voitures, dont la trace a si profondément marqué le

grand siècle. Il se trouve donc que les héroïques et les précieux

peuvent presque à égal titre se réclamer de lui. Bertaut a été

essentiellement un poète de transition : rôle utile et intéressant,

mais rôle ingrat entre tous. Aurait-il pu transmettre ainsi sans

secousse et sans violence l'héritage poétique du passé au siècle

naissant? Aurait-il pu nous épargner Malherbe, et nous donner la

réforme modérée que les esprits souhaitaient? L'événement a

prouvé que non; d'ailleurs, en littérature comme en autre chose,

les bonnes intentions suffisent rarement. Il fallait, ajirès cette

belle débauche poétique qui durait depuis Ronsard, un maître

rude et sévère qui châtiât la ]\îuse et la réduisît pour longtemps

« aux règles du devoir ». L'évèque de Séez était trop fin, trop

politique, trop timide, et aussi trop poète (quoic[u'il ne le fût

pas avec excès), pour être cet homme-là. Aussi a-t-il passé, non

pas inaperçu, mais sans éclat, à cette épocjue de révolution. Il

n'a été ni adoré ni brûlé; on s'est borné à l'estimer. C'est bien

quelque chose, mais en poésie cela ne suffit pas toujours : car la

Muse est femme, et elle se contente à regret d'aussi discrets

hommages.

Du Perron (1556-1618) : un pur Normand. — Aux

côtés de Bertaut s'est trouvé un autre poète, son contemporain,

qui a vécu de la môme vie poéfi<{ue à la même cour, qui a

chanté les mêmes ])rinces, célébré bien souvent les mêmes

événements, exercé, comme lui, de grandes charges civiles et

ecclésiastiques, et qui semble former, presque en toutes choses,

l'exact pendant de l'évèque de Séez. Il en diffère cependant

beaucoup, au m(»ins par le caractère. Autant Jean Bertaut était

sage, modeste, retenu, autant Jacques Davy du Perron fut un

personnage hardi, ambitieux et remuant. Aussi comme le succès

ne vient guère qu'à ceux qui se donnent la peine d'aller au-devant

de lui, tandis (jue Bertaut s'est contenté de l'c^stime univei'selle.

Du Perron, plus heureux et |dns habile, a connu la gloire,

gloire éphémère, mais combien douce! Pendant vingt ans au
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moins, il a passé pour un grand homme, le plus important

pcut-èlre (lu royaume de France et de la république des lettres;

au dire du candide Bertaut, et au regard de tous, il a été le

« errand Du Perron, la ii^loire de son aire ». Il a été en réalité un

grand homme d'intrigue, un politique retors et avisé, doué d'un

merveilleux savoir-faire. Parti on ne sait au juste d'où, ce

Normand (il n'y en a décidément plus que pour les Normands

dans la poésie française, pendant près d'un siècle) trouva le

moyen de s'élever aux plus hautes dignités de l'Eglise et de

l'Etat. D'abord calviniste, converti plus tard au catholicisme

et devenu convertisseur à son tour, distingué par Desportes

qui se connaissait en finesse, Du Perron fait en quelques

années, à la cour, une prodigieuse fortune. Henri 111 cherche-

t-il un lecteur? C'est Du Perron qu'il choisit. S'agit-il de célé-

brer le plus grand homme du siècle, de prononcer le pané-

gyri(|ue de Ronsard? Seul Du Perron en est jugé digne. De

Marie Stuart? Encore Du Perron. Quand Henri de Bourbon se

décide à « faire le saut », c'est Du Perron qui entreprend cette

grande tâche de convertir le fils de Jeanne d'Albret, et, ce

jour-là, quel service n'a-t-il pas rendu à la France ! Tous les

beaux rôles semblaient lui revenir de droit, et il les remplis-

sait en artiste consommé, dépourvu de convictions gênantes : ce

panégyriste de Ronsard fut un ferme partisan de Malherbe, el

cet évêque, cardinal de l'Eglise romaine, ne croyait pas en

Dieu, ou n'v croyait ffuère. comme il s'en vantait effrontément.

Orateur expert, connaissant à fond toutes les ressources de la

rhétorique, controversiste redoutable, capable de se mesurer vic-

torieusement avec Duplessis-Mornay et avec d'Aubigné, Du

Perron a été aussi un poète. Poète galant d'abord, comme le vou-

lait la mode : son Temple de V inconstance et sa Confessioïi

amoureuse appartiennent à ce genre langoureux et affecté où

excellait Bertaut au temps de sa première manière. Mais après

la Ligue et l'avènement des Bourbons, le caractère de son

talent change : l'époque n'étant plus favorable à ces badinages,

Du Perron devient poète officiel, héroï([ue, célébrant la venue

de Catherine de Bourbon à Paris, W n^tour de Henri IV dans sa

capitale, ou bien flétrissant l'attentat de Jean Chàtel. Il se

montre là comme partout plein d'ingéniosité et d'esprit; mais
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en poésie ces qualités ne suffisent pas. Aussi la réputation de

Du Perron a-t-elle été fragile, si fragile qu'il n'en reste rien;

elle n'a pas été battue par l'orage, comme celle de Desportes,

elle s'est simplement et spontanément évanouie. Du Perron

mérite cependant une mention ; il est, avec Bertaut, un clair

exemple de la transformation poétique qui s'opère sourdement,

mais sûrement, et qui relie l'école dégénérée de Ronsard à celle

de Malherbe qui est déjà née.

Vauquelin de la Fresnaye (1536-1608) : un brave

homme. — Avant que Malherbe vienne (et il n'est pas entré

botté et cravaché dans la républitpie des lettres, comme on l'a

trop répété, mais Bertaut et Du Perron l'ont pour ainsi dire intro-

duit par la main), la })oésie du xvf' siècle se recueille un instant,

elle fait son examen de conscience, mélancolique, un peu désa-

busé, avec Yauquelin de la Fresnaye. Le beau printemps de la

Pléiade est déjà loin; l'heure des jeunes amours et des vastes

projets n'est plus : voici l'hiver, et la vieillesse, non point g'ron-

deuse, mais souriante et aimable encore, (jui vit du passé, mais

qui, éclairée par l'expérience, se résigne facilement à l'avenir.

h'Art poétique de Yauquelin, venu après les chefs-d'œuvre,

comme la plupart des Arts poétiques, ferme le cycle ouvert par

la Dejfence de Du Bellay. Il le ferme sans éclat et sans bruit, au

milieu de l'inattention générale. Composé on ne sait au juste

quand, pendant le règne de Henri III, il ne paraît (ju'à la lin du

règne de Henri IV; et, une fois publié, il passe inaperçu et dis-

paraît dans le courant du grand siècle, au point qu'on a peine à

retrouver sa trace. Ce livre est resté, comme les Tragiques,

en dehors et comme à la marge de son temps : il n'en est pas

moins curieux à étudier aujourd'hui pour qui veut bien com-

prendre l'évolution de la poésie française à cette époque.

Nul n'a été })lus vraiment honnête homme, dans tous les

.sens du mot, que Jean Vauquelin, sieur de la Fresnaye. A la

fois poète, magistrat, gentilhomme campagnard, ce fin Normand

a rempli ces trois personnages avec une dignité et ime conve-

nance parfaites. Tout d'.ibor*! cCsl \v métier de poète qui lui a

souri : au lieu d'étudier le (h'oit, autpiel le destinait sa famille, il

compose des vers à dix-sept ans, et à dix-neuf il pul)lie son pre-

mier recueil. Exilé de Pai-is, il va à Angers, mais pour y con-
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naître Tahureaii, et à Poitiers, })Our s'y lier avec Scévole de

Sainte-Marthe. Il est ainsi quelque temps tiraillé entre sa

vocation et sa profession. La prose l'emporta momentanément

sur la poésie : Vauquelin fut avocat du Roi au bailliage de

Caen, puis lieutenant général, entîn président au siège présidial.

Il traversa en cette qualité des périodes difficiles où il se montra

fonctionnaire courageux et droit, et, qui plus est, bon citoyen.

Cependant la poésie, toujours aimée, était revenue prendre

place à son foyer. Vers la fin de sa carrière nous le trouvons

relire dans son « bocage », partageant sa vie entre son pays, ses

enfants et sa muse, libre d'ambition, n'aspirant qu'au repos,

au culte tranquille des lettres. C'est au fond un heureux et un

sage; il a eu sa petite part de gluire poétique, trop petite pour

rassasier une vanité d'auteur, mais assez grande pour contenter

la modestie d'un honnête homme; il a occupé des charges

importantes; il a vu la fortune lui sourire; il a eu beaucoup

d'amis, très fidèles; il a aimé sa femme, et il n'a pas rougi de

nous le dire; il a élevé ses huit enfants et les a convenablement

établis; il est mort chargé d'ans et de philosophie. Tel a été

Vauquelin, le bon Yauquelin, qu'il est presque impossible

aujourd'hui, à cause de cette bonhomie même, de se représenter

autrement que sous les traits d'un vieillard, tout comme Bernar-

din de Saint-Pierre, qui moralement était très loin de le valoir.

Foresteries et Idillies. — Ce vieillard a pourtant été

jeune, très jeune mènu' : il suffit, pour s'en convaincre, de jeter

les yeux sur les Foresteries, publiées à Poitiers dès 1555. Vau-

quelin était alors un adolescent : il avait rencontré sur les bords

du Clain toute une joyeuse bande d'écoliers, poètes et amou-

reux, férus de Ronsard et brûlant tous d'illustrer leur nom : il

avait fait comme eux. Dans la préface de son livre, il dit avoir

emprunté « les plus mignardes fleurettes » de Théocrite, de Vir-

gile, et de Sannazar : mais il imite bien plutôt ceux qui ont déjà

imité ces modèles, Ronsard, Baïf et Tahureau. Ces Foresteries

ont quelque charme, si l'on songe « comme l'auteur est jeune

et c'est son premier pas », mais en soi elles ne méritent guère

d'être tirées de l'oubli. A part quelques gaillardises assez bien

venues, cette poésie manque trop de naturel et de simplicité;

l'inexpérience du style y est surtout choquante ; cela ne vaut
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certes pas la Bergerie du gentil Belleau, ni les Vaux de Vire,

qu'allait bientôt composer au fond de la Normandie un compa-

triote de Vauquelin, Jean Le Houx. L'essai n'ayant pas réussi,

Vauquelin, repris par l'étude du droit et par la vie de famillo,

ne publie plus rien jusqu'à la veille de sa mort; il ne renonce

pourtant pas aux lettres, ni à la poésie champêtre : il compose

à loisir, sans souci du public ni du libraire, des IdilUes, c'est-à-

dire, « des imagetes et petites tablettes de fantaisies d'Amour »,

où il se plaît à nous « représenter la nature en chemise ». De

vrais bergers il n'en est pas question, ainsi que dans presque

toutes les pièces de ce genre : mais ce qui fait l'intérêt de ce

recueil, c'est que sous ces mensong-es pastoraux on découvre un

recoin de sincérité très précieux. Le premier livre est consacré

à l'amour de Philanon et de Philis : or ces deux bergers de

convention ne sont autres que Vauquelin lui-même et sa femme

Anne de Bourg'ueville. C'est donc un très véridique roman

conjugal que l'auteur nous expose, non sans quelque indiscré-

tion, mais avec un tour g-racieux et touchant. Il y a notamment

tout à la fin un sonnet, ajouté après coup, qui est vraiment

exquis, moins par la forme un peu gauche, que par le senti-

ment : quarante ans se sont passés depuis que Vauquelin a

épousé Anne, et l'époux toujours heureux demande à Dieu

d'augmenter encore cet amour resté jeune et vivace :

Dieu qui tiens unie

De si ferme union notre amitié bénie,

Permets que jeune en nous ne vieillisse l'amour :

Permets qu'en t'invoquant comme jusqu'à cette heure

Augmente notre amour d'amour toujours meilleure

Et telle qu'au premier soit elle au dernier jour!

Voilà qui repose des maîtresses poétiques de la Pléiade, et sur-

tout des équivoques tendresses de Desportes. On trouverait dans

Vauquelin «Vautres sonnets d'une Itelle venue, dus à une inspira-

tion chrétienne, ou patrioti(jue. Il faut de bons et de grands

sentiments pour animer la muse de ce poète honnête homme.

Les Satyres françoises. — Vauquelin est donc surtout un

moraliste, et par là il se rattache bien plus à la forte race des

Du Bartas, des d'Aubigné et des Pibrac qu'à celle des poètes



256 LA POÉSIE APRÈS RONSARD

courtisans, comme Desportes. Il a d'aillem's refusé de céder aux

instances de Tabbé de Tiron qui voulait le présenter à a cour et

lui promettait monts et merveilles dans ce pays de cocagne. Il

avait alors quarante-cinq ans, et il pensait que c'était bien tard

pour apprendre à courber Fécbine. 11 a préféré rester en Nor-

mandie, exerçant bonnètement sa charge, lldèle à sa femme, à

son roi, à son Dieu. Au reste il a horreur, nous dit-il, des

nouveautés :

Ah! que je hay toutes choses nouvelles!

Les vieilles mœurs me semblent les plus belles.

Voilà en résumé toute la philosophie des Satyres françoises,

qu'il composa à loisir, comme il était déjà au versant de son

âge : satires morales et littéraires, morales surtout, oii il fait

une vive peinture de la société du temps. Il n\ épargne ni les

grands, ni les gens d'Eglise, ni les gens de lettres, tous avides

et corrompus, que d'Aubig-né flétrissait vers le même tem[>s

dans le livre des Princes. L'indignation de Yauquelin est

plus calme; elle ne déborde j»as en un beau torrent d'invec-

tives, mais elle est tout aussi sincère, et elle échappe du

moins au soupçon de haine partisane. Quelques pièces, plus

gaillardes, concernant les femmes et le mariag-e, relient pour

ainsi dire les Stances de Desportes à la dixième satire de Boi-

leau. Les imitations d'Horace, de Perse, de Juvénal, d'Arioste

sont fréquentes : et pourtant, par le tour et l'accent, ces satires

sont bien françaises. On peut dire de Yauquelin, non pas (|u"il

estle créateur du g-enre (puisque le Poète courtisan de Du Bellay,

et certains Discours de Ronsard ont précédé), mais qu'il l'or-

ganise vraiment et lui donne un des premiers sa forme régu-

lière, aux côtés de Mathurin Reg-nier, qui à cette époque aigui-

sait déjà sa plume. Ce qui manque aux Satyres de Yauquelin,

c'est le feu, l'audace, la colère inspiratrice des beaux vers :

inémc quand Yauquelin se fâche, il reste toujours un peu trop

bonhomme.

L'Art poétique : aclieminement vers une réforme. —
En revanche, cet homme du jiassé, ce spectateur clairvoyant,

cet auteur modeste et sincère ([ui a pris part à l'essor poétique

de son temps, sans aspirer cependant au premier rang, et qui a
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compté au nombre Je ses amis Baïf, Tahureau, Sainte-Marthe,

Pontus de Tyard, Robert Garnier, La Boderie, Desportes,

Du Perron, Bertaut, et Malherbe hii-mème, était admirablement

placé, au seuil de l'âge classique, pour jeter un regard d'en-

semble sur l'œuvre accomplie et pour juger l'état actuel de la

poésie. Tel est le but de VArt jmétique de Vauquelin, com-

mandé par Henri III, encouragé par Desportes, com])osé à

partir de 1574, mais lîni bien avant 1605, date à laquelle il

paraît, trop tard pour exercer quelque influence. Le xvu" et le

xvni'^ siècle le connaîtront à peine, Boileau ne le lira même pas.

C'est d'ailleurs un livre diffus, mal ordonné, peu attravant,

malgré le ton débonnaire et familier où se complaît l'auteur : tel

qu'il est, il n'en contient pas moins, jusqu'à un certain point, le

bihin de la poésie française aux environs de 1585.

Placé entre Ronsard et Malherbe, duquel Vauquelin est-il le

plus près? De Ronsard assurément. Par nature il n'est pas un

novateur, ni un révolutionnaire; il se complaît dans le passé. Il

reste un fervent disciple de la Pléiade, mais il n'est pas un par-

tisan fanatique : son culte est éclairé, instruit sur bien des points

par l'expérience. La Deffence avait été le signal de l'atlaque, le

premier coup de clairon, combien agressif et retentissant! L'.d?'/

poétique est une sonnerie d'arrière-garde, qui couvre la retraite,

le soir venu : il eût du moins été cela si l'auteur, moins discret,

l'avait produit à son heure.

Vauquelin admet le principe fondamental de la Pléiade, celui

dont elle a vécu et dont elle est morte (pour n'avoir rien cherché

au delà), celui de l'imitation des modèles, surtout des modèles

anti(pies. Il l'admet si bien pour son compte qu'il a fait passer

dans son livre toute YEpilrc aux Plions d'Horace, et une bonne

partie de la Poétique d'Aristote, smus les démarquer assez, ni les

accommodera son sujet : il appartient encore, on le voit de reste,

à l'école du pillage littéraire, dont l'influence a si lourdement

pesé sur notre poésie et jusque sur nos chefs-d'œuvre classiques.

Il ne songe pas non }»lus à désavouer les points princi[)aux delà

doctrine du maître svu* bi i-ésurreclion des anciens genres, sur la

constitution de l'ode (d de l'épopée, sur l'éhirgissenu^nt de la

langue, sur le provignement, sur la versification. Mais tout en

professant ces théories, il les amende, les adoucit, les trans-

HlSTOlUE DE I.A LANGUE. III. 17
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forme déjà à son insu. A l'ode pindariqiie il préférera la miirnarde

odelette, dérivée d'Anacréon. De l'épopée il donnera une défini-

tion un peu vague, mais si vaste qu'elle se trouve en complète

contradiction avec la Franciade. Il prêchera résolument l'abandon

de la mythologie, le réveil de la poésie nationale et chrétienne.

Il s'inquiétera des changements indéfinis que l'on fait subir à la

langue : il blâmera tout haut les exagérations de Du Monin, et

tout bas sans doute celles de Du Bartas. Il couvrira de fleurs

Ronsard et toute sa bande; mais, au fond, il plaidera déjà pour

lui les circonstances atténuantes : tout en l'admirant, il lui arri-

vera de l'expliquer et de le corriger.

Où il a surtout raison, contre Ronsard, et aussi, il faut I)ien

le dire, contre Malherlje et Boileau même, c'est dans l'effort

sérieux qu'il tente pour renouer en littérature la tradition natio-

nale et pour rattacher le présent au passé. Il est bien le contem-

porain de Hotman, de Du Haillan, de Du Tillet, d'Etienne Pas-

quier; il n'a pas lu pour rien les Antiquités de Claude Fauchet,

et son Commentaire sur l'origine de la langue et de la poésie

française; il sent bien que, malgré l'orgueilleuse prétention de

la Pléiade, tout n'a pas commencé en 1519, et qu'il y a eu une

France et des poètes avant cette date. Ses connaissances en

pareille matière peuvent nous sembler aujourd'hui bien maigres :

elles n'en sont pas moins très méritoires. Il en sait sur les

trouvères, les troubadours, les jongleurs, et aussi sur nos vieilles

chansons, nos mystères et nos moralités bien plus que n'en

saura Boileau. Il ne rend pas encore pleine justice à ces pre-

miers essais, mais il en mentionne un grand nombre, ce qui

est déjà beaucoup. Par là il réintègre dans notre littérature

l'élément traditionnel qu'on en avait banni, par là il est déjà

presque un classique, au vrai sens du mot. Faire appel à la tra-

dition nationale, n'est-ce pas déjà, indirectement, faire appel à

cette raison, qui est la cliose du monde la mieux partagée, la

plus stable, la plus universelle? Vauquelin cherche ainsi adonner

une base solide à l'imitation des modèles dans laquelle s'en-

fermait pédantesquement Ronsard.

Gardons-nous cependant aujourd'hui de surfaire la valeur de

cet Art poétique. Il n'a rien amené, ni rien empêché : commune

destinée des livres de ce genre. Il n'a même pas le mérite
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d'exposer une doctrine ferme et arrêtée. Mais il nous montre du

moins ce curieux travail d'accommodation des théories de la

Pléiade aux théories classiques, qui se manifestait chez presque

tous les poètes de cette fin de siècle. Chez Vauquelin cette évolu-

tion nous apparaît encore embarrassée et timide : car le bon-

homme, malgré sa clairvoyance, a conservé beaucoup des

fâcheuses habitudes poétiques avec lesquelles il va falloir

rompre. Cette rude besog-ne demandera un autre ouvrier doué

de moindres scrupules, d'un moindre souci de la justice, mais

aussi qui possédera deux puissants outils de réforme : du carac-

tère et de la grammaire. Cet ouvrier, c'est Malherbe, l'ancien

auteur des Larmes de saint Pierre, revenu de ses péchés de jeu-

nesse, Malherbe, que le fils de Vauquelin présente à la cour de

Henri IV en 1605, en même temps que paraît ïArt poétique de

son père. On peut dire que cette année-là un règ^ne poétique a

fini et un autre a commencé.
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CHAPITRE Vr

LE THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE

/. — La lutte entre le théâtre de la Renaissance

et le théâtre du moyen âge.

Jusqu'au milieu du xvi^ siècle il n'y avait eu en France qu'une

conception de l'art dramatique, qu'un théâtre, accepté de tous;

désormais deux théâtres rivaux vont se partager l'attention du

public et lutter avec des armes différentes pour la domination :

d'un côté le théâtre traditionnel, national, qui, après avoir pro-

duit avec éclat les miracles et les mystères, les moralités, les

sotties, essaie de retenir un public po[»ulaire et grossier par

l'attrait de ses histoires dramatisées et de ses farces : son his-

toire a été racontée dans un précédent chapitre; — et d'autre

part, un théâtre nouveau, d'importation et d'imitation, qui, se

rattachant org-ueilleusement aux théâtres glorieux de la Grèce,

de Rome et de l'Italie moderne, présente à l'admiration des let-

trés la tragédie et la comédie soi-disant ressuscitées : c'est de ce

théâtre savant que nous avons maintenant à écrire l'histoire; or,

nous ne pourrons la comprendre et l'expliquer que si nous ne

perdons pas de vue l'antag-onisme, trop souvent méconnu, dont

nous avons (h'i faire mention toul d'abord.

Les précurseurs du théâtre de la Renaissance. —
L'histoire du théâtre de la Renaissance commence proprement

1. Par M. E. Rigal, professeur à laFacullé des lettres de l'Université de Montpellier.
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en l'année 1552, avec la représentation des deux premières pièces

de Jodelle; mais cette histoire, comme toutes les autres, com-

porte une introduction, et, bien que la tentative de 1552 soit

Cjualillée par Pasquier de « chose nouvelle... et très rare »,

Jodelle n'en avait pas jîioins eu ses précurseurs.

Il ne saurait être question, pour les chercher, de remonter

jusqu'au moyen âge : les pièces de vers qu'on appelait alors des

tragédies et des comédies {Patricida, de Bernard de Chartres,

Pijramus et Thisbe, de Mathieu de Vendôme, Geta, de Vital de

Blois, Aida, de Guillaume de Blois. MUo ConstaiitinopoUtanns,

de Mathieu de Vendôme, xn" siècle) devaient leurs noms sim-

plement aux dénouements malheureux ou heureux des histoires

racontées et n'avaient qu'en partie une forme dramatique. Mais

au XVI® siècle, et après un long" oubli de l'antiquité, un change-

ment décisif se produit, qu'expliquent aisément les prog'rès de la

culture générale et surtout l'intluence de l'Italie. Dans la pénin-

sule venaient de se produire successivement les traductions ou

imitations en latin d'œuvres antiques, les traductions ou imita-

tions d'œuvres antiques en italien, enfin les œuvres orig'inales.

Dans notre France du xvi" siècle, où les relations avec l'Italie

étaient si étendues, où les comédiens italiens venaient se faire

applaudir, où d'ailleurs, l'érudition ayant fait des prog'rès rapides

et notables, le mouvement des esprits poussait à une réforme

des genres dramatiques comme de tous les autres, une évolution

analogue ne pouvait manquer de s'accomplir : seulement les

phases en pouvaient cette fois être très rapides, presque indis-

tinctes; et, d'autre part, à l'imitation des modèles antiques l'imi-

tation des modèles italiens devait se joindre.

Parmi les œuvres latines qui préparent ainsi le théâtre de la

Renaissance, on peut sig"naler : le Christus Xylonicus de Nicolas

Barthélémy (1537), qui déjà, sans se distinguer beaucoup du

mystère, prétend au titre de tragédie; les traductions (YAlceste

et de Médée, par Buchanan, avec, du même auteur, le Baptistes

sive calnmnia (joué vers 1540, publié en 1578), et le Jephtes sive

votum (joué vers 1542, publié en 1554), qui est sans doute le

chef-d'œuvre de la tragédie latine du xvi" siècle; enfin le fameux

Jîilius Caesar de Muret (1544).

En français, Térence est traduit tout entier en 1539, peut-être
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par Octovieii de Saint-Gclais, et YAndricnuie est en outre mise

en vers par un auteur inconnu (1537 ou 1555) et en prose par

Charles Estienne (1542) ; Lazare de Baïf traduit, à ])eu }»rès vers

pour vers, VElectre, de Sophocle (1537), et YHécube, d'Euripide

(1544); Bouchetel donne de nouveau YHécube en 1545; Thomas

Sihilet traduit Iphigénie à Anlis en 1549. La même année,

Ronsard met en vers le Plutus d'Aristophane et donne ainsi

l'impulsion à son disciple Jean-Antoine de Baïf, dont nous aurons

à parler plus loin, et qui est le meilleur traducteur en vers du

x\f siècle.

Nous ne pouvons citer la plupart des traductions de la comédie

italienne, parce qu'elles se distinguent mal des productions dra-

matiques regardées comme originales et ont avec elles des

rapports intimes. Nommons seulement les plus anciennes : celle

du Sacrifice, œuvre des académiciens de Sienne les Intronati,

par Charles Estienne (1543), et celles des Supposés de l'Arioste,

par Jacques Bourgeois (1545) et Pierre de Mesme (1552). Ajou-

tons la traduction en prose (les chœurs seuls en vers), par Melin

de Saint-Gelais, de la première tragédie classique italienne, la

Sophonisbe du Trissin (1559).

A cette collection de modèles, destinés à être suivis et imités

par nos dramaturg^es français, l'Espag-ne ne fournit qu'une seule

œuvre, mais dont l'influence devait être grande, la Célestine de

Fernando de Rojas, cinq fois traduite de 1524 à 1578.

Ainsi les auteurs érudits n'avaient pas manqué pour frayei la

voie aux futurs dramaturges de la Renaissance. Malheureuse-

ment, s'ils leur avaient indiqué des modèles et sans doute aussi

suscité d'avance des partisans, ils ne leur avaient pré[)aré ni une

scène puhli(pie sur laquelle pussent se produire leurs œuvres, ni

des acteurs qui pussent les représenter. Seuls, c|uelques auteurs

de pièces latines avaient profité de l'usage où l'on était dans les

collèges de faire jouer des œuvres dramatiques par les écoliers

et avaient confié les rôles de leurs pièces à ces comédiens impro-

visés. Dès l'âge de douze ans, dit Montaigne, « j'ay soustenu les

j>remiers personnages ez tragédies latines de Buchanan, de Gue-

rente, et de Muret, (pii se représentèrent en nostre collège de

Guienne avecques dignité ». Mais, à défaut d'autre, l'aide des

collèges universitaires n'était pas à dédaigner; ce que les éco-
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liers faisaient pour les pièces latines, ils pouvaient et allaient le

faire pour les pièces françaises : on était déjà en 1545 quand

Montaigne atteignit l'âge de douze ans. Quatre ans après, en

1549, Ronsard, étudiant encore sous la discipline de Daurat au

collèg-e de Coqueret, représentait avec ses amis sa traduction de

Phdiis devant son maître. C'est là la première représentation

d'une pièce écrite en français, non conforme à la poétique du

moyen âg-e, et, si l'on ne fait pas commencer par elle l'histoire

du théâtre de la Renaissan ce, c'est qu'elle eut lieu sans éclat et

qu'elle s'appliqua seulement à une traduction. Mais à cette même
date de 1549, Du Bellay, ins})iré par Ronsard, publiait sa

Défense et inlustration de la langue françoise, on on lisait :

« Quand aux Comédies et ïrag-edies, si les Roys et les Repu-

bliques les vouloint restituer en leur ancienne dignité, qu'ont

usurpée les Farces et Moralitez, je seroy' bien d'opinion que tu

t'y employasses » : cet appel ne devait pas tarder à être entendu.

Dès 1552, Jodelle faisait jouer, au collège de Reims d'abord, au

collèg-e de Boncourt ensuite, une comédie, Eugène, et une tra-

g-édie, Cléopàfre.

Comment se sont produites devant le public les

œuvres dramatiques de la Renaissance. — Les provinces

n'avaient pas alors de théâtres réguliers ; Paris n'en possédait et

n'en devait posséder pendant tout le siècle qu'un seul, celui de

l'hôtel de Bourgogne, fondé par les Confrères de la Passion et

consacré à l'art dramatique du moyen âge : un privilège authen-

tique et (jui devait être soigneusement maintenu jusqu'en 1629

assurait aux Confrères le monopole des représentations publi-

ques « tant en la ville, faux-]jourgs que banlieue de Paris ».

Force fut donc à Jodelle et à ses émules de se contenter

d'abord, comme théâtre, de scènes improvisées dans des cours

de collèges ou dans des châteaux, — comme acteurs, d'amis

complaisants ou d'écoliers, — comme public, d'un auditoire

choisi, mais restreint, de grands seigneurs et de lettrés. Ainsi

furent jouées : la Trésorière, de Grévin, au collège de Beauvais,

en 1558; la Sophonisbe, de Melin de Saint-Gelais, au château

de Blois, en 1559; le César et les Ébahis, de Grévin, au collège

de Beauvais, en 1560; V Achille, de Nicolas Filleul, au collège

d'Harcourt, en 1563; la Lucrèce et les Ombres, du même auteur,
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au château de Rouen, en 1566; le Brave, de Baïf, à l'hôtel de

Guise, en 1567. Étaient-ce là des représentations assez nom-

breuses, assez normales, pour aider sérieusement au dévelop-

pement de l'art dramatique nouveau? Et pourtant les quinze

années que nous venons de parcourir constituent l'âge d'or du

théâtre de la Renaissance. Désormais les représentations dont

une mention nous est restée se font de plus en plus rares et

s'éparpillent de plus en plus (à Verceil en Piémont, à Plombières,

à Poitiers, à Rouen, jamais à Paris); elles ne s'appliquent, par

suite de circonstances particulières, qu'à des œuvres et à des

auteurs sans importance '; ni de Jean de La Taille ni de Garnier

nous n'avons appris qu'une œuvre ait été représentée au xvi® siècle
;

et, si M. de LaYérune, gouverneur de Gaen, a entendu la So-

phonisbe de Montchrestien, c'est, à ce qu'il semble, parce qu'on

l'a récitée dans son hôtel.

Comment s'étonner de cet état de choses? Sans doute Henri II

avait applaudi les pièces de Jodelle et de Melin de Saint-Gelais.

Charles IX celle de Baïf; mais roi et seigneurs avaient trop de

soucis politiques et trop de distractions mondaines pour accorder

aux tentatives des réformateurs une efficace et persévérante pro-

tection. Sans doute encore, après les représentations de 1552, oii

de nobles poètes : Jodelle, Belleau, La Péruse, Grévin, avaient

fait leur rôle, les écoliers avaient été flattés de servir d'inter-

prètes au nouvel art; mais leur beau feu ne pouvait être durable,

et leurs maîtres ne pouvaient les laisser longtemps au service

d'auteurs étrangers. Souvent dramaturges eux-mêmes, tout au

moins en latin, les maîtres tenaient à réserver à leur muse ses

interprètes naturels; les écoliers, amis des pièces populaires et

des satires mordantes contre les autorités universitaires ou poli-

tiques, avaient hâte de revenir à leurs divertissements tradition-

nels. Dès 1562, Grévin, récemment l'obligé des collèges, gémit

des « lourdes fautes, lesquelles se commettent journellement es

jeux de l'Université de Paris ». A qui donc pouvaient s'adresser

les nouveaux poètes? Aux Basochiens, qui jouaient sur la table

1. L'ami de Jodelle, Charles de la Molhe, dit pourtant que « Messire Charles,

Archevesque de Dol, de l'illuslre maison d'Epinay... estant en Bretagne... a fait

tousjours cas des Poésies de cet Aiitheur jusqu'à faire quelquesfois représenter

somptueusement aucunes de ses Tragédies ».
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de niarhro du Palais? Leurs re}»résentations étaient fort rares et

leur g-oùt pour Tart classique on ne peut plus douteux. Aux

troupes de comédiens qui, très peu nombreuses encore, parcou-

raient les provinces et parfois, bravant le privilège des Con-

frères, se montraient un instant à Paris? Elles aussi cultivaient

les vieux genres, elles étaient fort peu stables et ne donnaient

dans chaque ville qu'un petit nombre de représentations. Fallait-

il enfin s'entendre avec les Confrères eux-mêmes et partager avec

eux l'usage de l'Hôtel de Bourgogne? C'était là ce qu'il y aurait

eu de meilleur assurément, mais c'était aussi c.e qu'il y avait de

plus diflicile, cl c'est ce qui ne fut jamais fait : les arguments

pour le prouver ne manquent pas.

D'abord, les documents sérieux • qui nous parlent de l'Hôtel

de Bourgogne n'y font représenter que des mystères, des his-

toires, des moralités et des farces. Puis, jusqu'en 1573, date

oii Garnier publiait déjà sa seconde pièce, les dramaturges de la

Renaissance : Jodelle, Grévin, Jean de La Taille, ne perdent pas

une occasion d'attaquer les Confrères et leur répertoire. Enfin

l'incompatibilité est absolue entre les habitudes ou la constitu-

tion du Ihéàtre populaire et le caractère ou la strucfure des

pièces nouvelles.

Le débat porte ici spécialement sur les tragédies, car les

comédies, étant souvent de simples traductions, sont construites

à l'italienne plutôt (ju'à la française, et l'on ne saurait rien

inférer de leur structure particulière ; rappelant par quelques

côtés les farces du moyen âge, elles auraient pu aussi ne pas

trop déplaire aux spectateurs ordinaires de l'Hôtel de Bour-

gogne. H en est tout autrement des tragédies, qui, elles, diffé-

raient singulièrement des mvslères. On se figure nuil les arti-

sans ignorants qui composaient la Confrérie récitant les \'ers

iïAnliyone ou de la Troade, plus mal encore le public grossier

qui fréquentait leur théâtre, écoutant de pareilles œuvres !

Est-ce pour ces acteurs et ces auditeurs que Garnier écrivait

des actes formés par une seule scène, par un seul monologue?

des pièces oii les discours étaient interminables ; où les discus-

sions portaient sur des questions de morale 'théorique, non sur

\. VX le Journal du tliédlrc frcniiois, tiu'ou pourrait nous objecter, n'est pas
du nombre; voir Riga!, Alexandre llurdy, p. 688 et suiv.
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les intérêts et les actes des personnages en scène ; où le sujet

était réduit au strict minimum ; oii Faction se jouait dans la

coulisse; où les chœurs avaient une étendue et une place })ré-

pondérantes; où les allusions à la mythologie étaient innom-

brables et souvent fort }»eu claires? Objectera-t-on que, si les

tragédies du xvi" siècle sont ennuyeuses, les mystères du moyen

âge, joués pourtant et applaudis, le sont également? Les mys-

tères du moyen âge, avec leurs sujets connus de tous, leur

action animée, leurs parties comiques, leur décoration et leur

machinerie, ne sont ennuyeux que pour nous : les tragédies

du XVI" siècle, avec leurs qualités de style et les germes qu'on y
peut trouver de ce qui devait être les beautés de Corneille

et de Racine, sont, au contraire, beaucoup moins ennuyeuses

pour nous qu'elles ne devaient l'être pour le gros des contem-

porains.

Mais c'est surtout lorsqu'on cherche en vue de quelles dispo-

sitions scéniques étaient conçues les tragédies du xvi^ siècle,

qu'on trouve, en faveur de la thèse que nous soutenons, un

argument neuf et intéressant. A cet égard, en effet, les tragédies

du xvi'' siècle se divisent en deux classes. Les unes ont été com-

posées pour une scène qui ne représentât qu'un seul lieu, réel

ou imaginaire, précis ou vague, le plus souvent vague et en

quelque sorte abstrait, pour une scène unique et nue, encadrée

de tapisseries; dans les autres, les auteurs se sont contentés de

broder des variations sur des thèmes plus ou moins brillants,

sans s'inquiéter de savoir si l'ensemble en étmt Jouable. Dans le

premier cas, la mise en scène adoptée était incompatible avec

la mise en scène en vigueur à l'Hôtel de Bourgogne : là on

usait encore de la décoration multiple ou simultanée du moyen

âge, c'est-à-dire qu'on avait sur la scène plusieurs lieux, sup-

posés inégalement éloignés les uns des autres ; or, il n'est pas

vraisemblable que les mêmes acteurs aient employé à la fois les

deux systèmes et que les mêmes spectateurs les aient acceptés*.

Dans le second cas, ce n'est pas seulement à l'Hôtel de Bour-

gogne que les tragédies ne pouvaient paraître, c'est sur un

théâtre, quel qu'il fût. 11 est fâcheux que l'examen de ces deux

1. Voir Rigal, Alexandre Harcbj, liv. 11, chap. m, la Mise en scène.
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points exige des développements trop longs pour être présentés

ici. Nous montrerions comment beaucoup de poètes au xvi" siècle

ont tenu à se conformer à la règ'le de l'unité de lieu, fût-ce aux

dépens de la vraisemblance et du bon sens; comment, par

exemple, la Cléopâlre de Jodelle, dont Faction aurait du se

passer dans trois lieux distincts, dans trois mansions de l'Hôtel

de Bourg-ogne, avait été certainement conçue pour une scène

unique; comment avait été conçu pour une scène unique le

César de Grévin, qui aurait eu besoin de quatre mansions, et

de même Saïil le furieux, de Jean de La Taille, plus tard Sopho-

nishe et Aman, de Montchrestien. D'autre part, nous verrions

que la plupart des tragédies de Garnier ont été écrites sans

aucun souci des impossibilités scéniques, l'entrée ou la sortie

des personnages étant souvent inexplicables, des scènes succes-

sives où figurent les mêmes interlocuteurs ne se tenant point,

Porcie et Phèdre s'adressant aux cadavres de Brutus et d'Hippo-

lyte, qu'elles voient et touchent, et qui pourtant n'ont point été

apportés sur le théâtre. Pourquoi ces différences? 11 y aurait

lieu d'interrog-er sur ce point Jean de La Taille, qui, après avoir

fait dans son Saûl les plus curieux efforts pour donner à sa

scène le don d'ubiquité, et pour la placer à la fois devant le

« pavillon » de Saûl et devant l'antre de la pythonisse d'Endor,

sans qu'elle cessât d'être une et sans que ni pavillon ni antre

fussent d'ailleurs représentés, — bientôt après, dans ses Gabéo-

nites, a indiqué aussi confusément que possible les lieux où se

déroulait son action et les allées et venues de ses personnages.

Jean de La Taille répondrait sans doute qu'en écrivant Saûl il

espérait le faire représenter, tout au moins sur une scène de

coUèg'e, mais que, cet espoir ayant été déçu \ il avait composé

les Gahéoniles en poète écrivant des Scènes historiques ou un

Spectacle dans un fauteuil, non en dramaturge voyant d'avance

vivre et agir sur la scène ses personnages.

Cette liistoire de Jean de La Taille est l'histoire même de la

tragédie, — du théâtre tout entier de la Renaissance. Gênés

par le privilège accordé à l'art du moyen âge, ne pouvant se

1. En lo62, Jean de La Taille priait déjà Charles IX de faire représenter son

Saiil (préface de \& Remonstrance pour le Roy, 1563, privilège du 15 octobre 1562);

en 1572, il publiait sa tragédie en la donnant comme une œuvre inconnue.



LA TRAGEDIE 269

créor une nouvelle scène pour y produire régulièrement leurs

œuvres, les jeunes auteurs avaient du moins réussi pendant

quelque temps à les faire représenter — réciter serait un mot

plus juste — sur des scènes improvisées. Bientôt cette ressource

même fit défaut; c'est pour rim|»ression que furent composées

la plupart des œuvres, les comiques aussi bien que les tragiques,

celles de Larivey aussi bien que celles de Garnier ^ Les consé-

quences d'un tel état de choses se devinent aisément, et nous

aurons ci-dessous à les montrer.

Séparons, pour plus de clarté, l'histoire de la tragédie de celle

de la comédie.

//. — La tragédie.

De Jodelle à Jacques de La Taille. — Au moment où

Jodelle (''(-rivait sa Cléopàhr, il n'avait encore paru ([u'un petit

nouîbre d'ouvrages traitant de la nature et des rèç-les de la tra-

gédie; mais les idées fondamciitalos (|ui devaient prévaloir à ce

sujet étaient d<^jà, si je puis dire, dans l'air, et sans doute elles

avaient fait l'objet d'entretiens fréquents entre Ronsard et ses

disciples. Déjà la nouvelle école s'était choisi ses modèles et ses

législateurs.

Le premier modèle, c'était la tragédie grecque, et ce que les

novateurs se proposaient avant tout, c'était de « chanter fran-

çoisement la grecque tragédie ». Mais la connaissaient-ils

vraiment? et, s'ils l'avaient connue, auraient-ils pu faire revivre

cet incomparable produit de tous les arts et de toutes les inspi-

rations? Entre leurs mains, la tragédie des Eschyle et des

Sophocle ne pouvait que perdre son intérêt religieux ou patrio-

tique, le charme de la musique et de la danse, l'éclat de la

décoration et des costumes, la beauté des nobles attitudes

1. Les arguments donnés on faveur de la représentation des comédies de

Larivey sont sans valeur; les tragédies de Garnier sont appelées par lui des

traités, ce qui est un singulier nom pour des pièces de théâtre (dédicace des

Juiv's); quanta liradamante, la seule vraiment dramatique des œuvres de Garnier,

le poète, dans son Arr/ument, se contente d'en signaler la représentation comme
possible : la pièce fut en elTet jouée au commenceincnt du xvu" siècle, notam-
ment à la cour. (Voir Héroard, aux 2' avril lOOi) , 2'J juillet el 2 août 1611; cf.

Malherbe, lettre du i août 1011).
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d'acteurs ou de figurants; et dès lors, la question se posait de

savoir si la tragédie, privée de tant d'éléments de succès, pou-

vait rester construite comme l'avaient construite les Grecs, si

elle ne devait pas étendre son sujet, ou renforcer son intrigue,

ou presser sa marche, si elle ne devait pas devenir plus drama-

tique, faible compensation après tant de pertes. Cette question,

Jodelle ne l'examina même point. Il ne s'inquiéta que de mettre

dans son œuvre ce qu'il trouvait dans ses manuscrits ou dans

ses éditions des tragiques grecs ; encore ne pouvait-il en repro-

duire l'essentiel, c'est-à-dire la grande poésie, la connaissance

profonde du cœur humain, et bien d'autres choses encore.

Sophocle se contentait d'un sujet restreint, il ne craignait pas

les longues narrations, il usait du dialogue antithétique : Jodelle

se promit de choisir un sujet aussi restreint que possible,

d'employer le dialogue antithétique et les longues narrations.

Sophocle avait écrit des chœurs : Jodelle écrirait des chœurs. Et

cela fait, Jodelle aurait ressuscité Sophocle.

A vrai dire d'ailleurs, les tragiques du xvi° siècle devaient

parler des tragiques grecs plus qu'ils ne devaient les imiter.

Écoliers de talent, mais écoliers en somme, ils sentaient le

besoin d'avoir un modèle moins inaccessible — et ils le trou-

vèrent dans les tragédies de Sénèque, — comme ils sentaient le

besoin d'être guidés par des règles précises — et ils les trou-

vèrent dans la Poétique d'Aristote.

Sénèque avait pour eux l'avantage d'écrire en latin et, par

conséquent, d'être plus facile à lire que les Grecs ; et surtout, il

était, lui aussi, un tragique sans théâtre, ayant peu d'instinct

dramatique, ami des déclamations éloquentes, des dissertations

morales et des sentences. L'Italie lavait admiré, représenté,

imité; l'école classique anglaise allait, dans quelques années,

le traduire sans relâche ; comment la tragédie française eût-elle

échappé à son influence? Quant à Aristote, on l'a appelé « le

premier en date des critiques dramati(|ues français ' », et ce mot

piquant ne laisse pas d'être justifié par les tendances et les goûts

artistiques du philosophe, si différents des goûts et des tendances

de l'époque classique grecque. De plus, bien qu'Aristote soit

1. Faguet, la Tragédie française au XVl" siècle, p. 35.
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surtout un observateur, il tire volontiers de ses observations

des conclusions pratiques : il blâme, il loue, il recommande.

Les commentateurs de la Poétique n'ont qu'à faire un pas de

plus, et à formuler comme une règle ce qu'Aristote ne donne

que comme une recommandation, et voilà les apprentis drama-

turges pourvus de ce code qu'ils désiraient afin de pouvoir s'v

conformer. Que les commentateurs enchérissent ensuite les uns

sur les autres, précisent ce qui était encore un peu vague,

rendent plus rigoureuses les règles qui laissaient encore à

l'auteur un peu de liberté ; et le code soi-disant aristotélique n'en

aura que plus de prestig-e, et la gloire de lui obéir paraîtra la

plus g'rande des gloires que le poète tragique puisse rechercher.

« La trag-édie s'efforce le plus possible de se renfermer dans une

révolution du soleil, ou du moins de dépasser peu ces limites »,

dit Aristote : on tire de ces mots la règle de l'unité de temps.

« L'on a tort de faire un reproche à Euripide de ce que beaucoup

de ses trag-édies aboutissent au malheur; en effet, cela est

convenable » ; on tire de cette remarque la loi suivante : il faut

que la tragédie ait un dénouement malheureux. — Enfin une

nouvelle autorité s'ajoute à celle d'Aristote : celle d'Horace;

toutes les œuvres dramatiques auront cinq actes, parce que

l'auteur de YEpitre aux Pisons l'a voulu ainsi, et jamais le sang-

ne coulera sur le théâtre, parce qu'ainsi a-t-il })aru le vouloir :

Ne piieros coram populo Medea trucidet.

Telles sont, avec les œuvres tragiques récemment produites

par l'Italie, les premières sources de la doctrine classique du

XVI* siècle; mais ni Trissino, ni Robertello, ni les autres auteurs

de Poétiques n'avaient nettement formulé cette doctrine; la règ"le

de l'unité de lieu surtout ne se trouvait encore nulle part, et il

est remarquable avec quelle netteté Jodelle a disting-ué dès

l'abord et appliqué les principes que devaient adopter tous les

tragi({ues suivants \ En cela sans doute, Jodelle était guidé par

son instinct de révolutionnaire : il tenait à réag-ir énergiquement

contre les mystères et les moralités. La scène des mystères

représentait plusieurs lieux : il ne fallait donc pas plusieurs lieux

1. On a rnsiniié que Jodelle avait peut-être traduit l'Ualien Giraldi, auteur,

lui aussi, d'une Cléopâtre et d'une Didon. Je n'ai pu trouver la Cleopdtre de
Giraldi; mais sa Didon ne ressemble en rien à colle do Jodelle et elle est conçue
dans un esprit beaucoup moins classique.
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sur la scène ; les mystères ne tenaient aucun compte des pres-

criptions d'Aristote et d'Horace : il fallait donc suivre ces pres-

criptions et enchérir sur elles.

C'est par ce caractère de classicisme intransigeant, et non

point par sa valeur littéraire, que la tragédie de Cléopâtre cap-

tive est intéressante. L'auteur y A'oulait peindre « les désirs et

les flammes de deux amans » ; mais comme il fallait, pour obéir

à Horace, prendre l'action vers son milieu, sinon vers sa lin,

il a fait mourir Antoine avant que la pièce commençât, et il a

divisé avec rég-ularité et méthode la matière insig-nifiante qui

lui restait. Cléopâtre s'est promis de mourir, et c'est le premier

acte; Octave veut l'empêcher de mourir, et c'est le second;

Cléopâtre persuade à Octave qu'elle ne se tuera pas, et c'est le

troisième; mais elle est plus que jamais résolue à se tuer, et

c'est le quatrième ; nous apprenons enfin qu'elle a tenu sa pro-

messe, et c'est le dernier. Tout le sujet se ramène à la mort de

l'héroïne, laquelle a lieu pendant un entr'acte; l'unité d'action

est si parfaite, qu'elle équivaut presque à la nullité d'action.

Même décision en ce qui concerne les autres unités. Entre le

jour naturel et le jour artificiel, dont on discutait si c'était

l'un ou l'autre qu'avait indiqué Aristote, Jodelle a choisi le jour

naturel [)our se mettre un peu plus à la gêne, et il n'accorde

guère à son action qu'une douzaine d'heures. Enfin il la laisse

constamment dans le même palais, celui de Cléopâtre, et dans

le même endroit — vague, il est vrai, et indéterminé — de ce

palais.

Maintenant, (jue ti'ouverions-nous, si nous analysions la pièce?

une apparition d'ombre et un songe? c'étaient les débuts dont

usait Sénè(|ue })our se débarrasser d'une des parties les plus

délicates de sa tâche, l'exposition; de longs monologues, un

long récit final, des banalités philosophi(|ues débitées par le

chœur, des dialogues où les répliques concises et senten-

cieuses afTectent de se croiser comme des épées, jiuis, dans le

style, des comparaisons, des répétitions voulues, des réminis-

cences innombrables de la mythologie et de la littérature? tout

cela aussi rappelle Sénèque et annonce les cinquante années

de tragédie (pii vont suivre. La nouvelle école pouvait applaudir;

elle pouvait ofl'rir à Jodelle un bouc, à la façon antique, et, en
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son honneur, entonner un pœan triomphal : il était impossible

de se mettre plus délibérément en contradiction avec l'art du

moyen âge.

Et pourtant, on tient toujours par quelque endroit à ses devan-

ciers. Jodelle, qui voulait pour sa pièce un ton constamment

irrave et noble et([ui croyait rompre avec le mélange du tragique

et du comique, habituel dans les mystères, n'a pas seulement

abusé des mots bas et de la trivialité; il a maladroitement

développé, il a transformé en scène de farce l'épisode de Plu-

tarque où Séleucus dénonce à Octave le mensonge de Cléopàtre

et oii celle-ci donne libre cours à sa fureur. Contraste curieux!

Shakespeare a presque glissé sur cette scène, bien que son idéal

tragique fût tout autre que celui de Jodelle, bien ([u'il eût peint

Cléopàtre comme une femme capricieuse, une reine d'Orient

tvrannique et au besoin brutale, une courtisane couronnée.

— Jodelle, au contraire, y a pesamment insisté, dans une œuvre

cil Cléopàtre ne devait être qu'une amante fidèle et une vaincue

héroïque.

De Cléopàtre captive à Didon se sacrifiant il n'y a de progrès

que pour le style. Celui de Cléopàtre était généralement lâche,

emphatique, incorrect; celui de Didon garde les mêmes défauts,

mais l'imitation de Virgile lui a souvent communiqué plus de

netteté et d'énergie \ Jodelle a aussi fait un effort pour donner

plus d'ampleur et de mouvement à la tragédie : les actes sont

beaucoup plus longs, et les allées et venues des personnages y
sont plus nombreuses. Mais, outre que ces personnages ne sont

pas vivants, le sujet ici encore est trop restreint. A peine la

pièce commence-t-elle qu'on nous présente Enée comme irré-

vocablement décidé à quitter Carthage, et Didon comme devant

ressentir de ce départ une telle douleur qu'elle en perdra sans

doute la vie. Dès lors, que nous reste-t-il à attendre? La mort

1. La versification aussi a changé. Renonçant à la versification très variée et

très savante du moyen âge, Jodelle, abstraction faite des chcrurs. n'avait plus

employé dans Cléopntia que deux vers dilTérents, l'alexandrin et le décasyllabe;

Didon ne contient plus ([ue des alexandrins, et il en est de même du Jules César
deGrévin. Jean de La Taille revient au mélange de l'alexandrin et du décasyllabe;

mais il pratique dans le Saïil l'alternance régulière des rimes (déjà inaugurée
par La Péruse dans sa Médée), et il y renonce dans la Famine. Enfin Garnier,

montrant plus de décision et jouissant de plus d'autorité, établit définitivement

au théâtre le triomphe de l'alternance des rimes el du vers alexandrin.

Histoire de la langup;. lU. 18
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de la reine, et cette mort aura lieu dans la coulisse. Des plaintes

élég-iaques et des déclamations qui s'étendent jusqu'à former

cinq actes, voilà ce que nous donne Jodelle sous le nom de tra-

gédie ; encore son élégie n'est-elle pas ordonnée sous forme de

dialogue : sauf en quelques endroits, où ils se renvoient les uns

aux autres des antithèses et des sentences, les personnag-es

n'échangent que de longs discours.

Il est fort douteux que Jodelle ait vu représenter sa Didon; et,

lorsqu'il mourut en 1573, âgé seulement de quarante et un ans,

il laissait, « achevées ou pendues au croc », un certain nombre

de pièces de théâtre qui ne furent môme pas imprimées. Le

triomphe de loo2 n'avait donc pas eu pour lui de lendemain;

mais les acteurs improvisés de Cléopâtre n'avaient pas laissé de

continuer son œuvre. La Médée de Jean de La Péruse (mort à

vingt-cinq ans en 1554) n'est qu'une traduction, çà et là abrég"ée,

çà et là développée, parfois remar(|uable pour le style, de la

trag-édie de Sénèque qui porte le même titre. Le Jules César de

Grévin (15G0) n'est pas non plus une œuvre vraiment originale,

puisque l'auteur y a suivi de près le Julius Caesar de Muret;

néanmoins il accuse un réel progrès sur les œuvres dont nous

avons parlé jusqu'à présent. Non que les caractères y soient

plus étudiés, l'intérêt mieux ménag'é, les actes plus remplis,

l'ensemble plus dramatique : la tragédie, chez Grévin, reste

purement oratoire ; mais l'éloquence en est souvent nette et

chaude. Le décourag-ement de César est fortement marqué dans

sa conversation avec Marc Antoine au premier acte :

C'est peu d'avoir vaincu, puis qu'il fault vivre en doute.

— Mais s'en peult-il trouver un qui ne vous redoute?

— Celuy qu'un chascun craint doit se garder de tous.

Les plaintes de Calpurnie après la mort de son époux sont

touchantes, l'enthousiasme de Marc Brute communicatif, le

discours d'Antoine aux soldats plein de mouvomont :

El vous, braves soldats, voyez, voyez quel tort

On vous a faict, voyez, ceste robbe sanglante

C'est celle de César qu'ores je vous présente;

C'est celle de César magnanime Empereur.

Vray guerrier entre tous, César qui d'un grand cueur
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S'acquit avecque vous rentière jouissance

Du monde : maintenant a perdu sa puissance,

Et gist mort estendu, massacré pauvrement

Par l'homicide Brute.

Ainsi Grévin montrait que le style tragique pouvait avoir de

l'énergie; Florent Chrestien, clans sa traduction ou dans son

imitation du Jephtê de Buchanan (1567), allait montrer qu'il

pouvait avoir de la souplesse, de l'agrément et de l'harmonie :

ce n'est pas l'instrument ([ui mantjue aux poètes tragiques du

xvi'^ siècle, c'est le sens et l'expérience du théâtre.

Jacques de La Taille n'avait pas eu le temps de les acquérir

quand, vers 1560 ou 1561, à la veille d'une fin prématurée

(1562), il composait la Mort de Daire ei la Mort d'Alexandre.

Aussi les hizarreries ne manquent-elles pas dans ces pièces, et la

jeunesse — on pourrait dire la naïveté — de l'auteur s'y sent-

elle partout, dans le plan, dans la composition, dans les carac-

tères, dans le style. Il est équitable pourtant de faire observer

qu'on les a beaucoup trop jugées d'après quelques vers ridicules

cités par les frères Parfaict et par Suard. Il y a au moins une

chose estimable dans ces œuvres, c'est l'effort de l'auteur pour

nous donner une étude historique sérieuse. Son Darius a des

accès d'énergie suivis d'un prompt et profond découragement,

des emportements terribles alternant avec des scènes d'un atten-

drissement tout féminin. Il se méfie de ceux qui lui veulent le

plus de bien et se montre crédule jusqu'à la sottise vis-à-vis des

traîtres. Surtout il croit inutile d(^ lutter contre la fatalité et,

sentant venir le malheur et la mort, les attend avec une passi-

vité qui n'est pas sans noblesse. Ce cai'actère de despote oriental

n'eût })lu que médiocrement au théâtre : il est intéressant à la

lecture.

La seule tragédie de ce temps où l'on trouve de l'action et du

mouvement scénique, c'est la tragédie étrange et, à bien des

égards, monstrueuse de Gabriel Bounin, lieutenant de Château-

roux en Berry, la Sultane. On y lit des vers de quatorze svllabes ;

les Turcs y jurent par Mahomet, Toutan, Souman et Jupiter; les

procédés, déjà traditionnels, de la tragédie y sont tous mis en

œuvre, d'une façon bouffonne; et les scènes de carnage y sont

commentées par un chœur — un chœur qui chante dans le
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sombro palais de Soliman, peuplé d'eunuques et de muets!

Malaiv tout, les actes sont régulièrement coupés et assez })leins,

le dénouement est saisissant, et c'était une idée hardie, en 1561,

cinq années avant la mort de Soliman, que de mettre en drame

les intrigues de Roxelane et l'assassinat de Moustapha. Par

l'intermédiaire des tragédies à sujets turcs de Bonarelli, de

Mairet et de Tristan l'Hermite — très indirectement, on le voit

— il se pourrait c|ue la Sultane eût donné à Racine l'idée de

Bajazet.

Les essais de conciliation entre le mystère et la

tragédie. — Une ceuvre aussi bizarre (]ue celle de Bounin ne

pouvait exercer une sérieuse influence sur les destinées de

la tragédie; mais celle-ci ne se laissa même pas détourner de

sa voie par une tentative autrement estimable et intéressante.

Dès 1551, Théodore de Bèze avait publié une pièce, de com-

position peut-être antérieure et qui fut jouée à Lausanne et en

France, la Tragédie française du sacrifice d'Abraham. Par cer-

tains côtés, YAbraham est un pamphlet calviniste : il débute

par une longue diatribe contre les moines; par d'autres, il est

encore un mystère : le sujet en avait été longuement traité dans

XeMistère du Viel Testament * et les mauvaises pensées d'Abraham

s'incarnent dans le personnage de Satan ; mais on y trouve déjà

de la tragédie l'unité, la simplicité, la conduite régulière, l'étude

psvcliologique. Si Abraham et Isaac sacrifient à l'obéissance

qu'ils doivent à Dieu les sentiments les plus naturels du cœur

humain, ils n'en éprouvent pas moins ces sentiments avec force

et ils ne les en rendent pas moins avec vérité. Voyez comme le

père, au moment où, venant de prier Dieu, il se croit le plus

fort contre les passions et les affections humaines, tremble

pourtant en révélant à son fils sa terrible mission :

Or ça, mon lils!... lielas que veux je dire!

— Plaist-il, mon père? — Helas, ce mot me lue.

Mais si faut-il pourtant que m'esvertue.

Isaac mon lils! Helas, le cœur me tremble.

— Vous avez peur, mon père, ce me semble.

— Ha, mon ami, je tremble voirement.

1. L'éi)isode du Sacrifice d'Abraham avait été l'objet de plusieurs représen-

tations et publications particulières quelques années avant que Théodore de
Bèze écrivit sa Traçiêdic française.
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Ilelas, mon Dieu! — Dites-moy hardiment

Que vous avez, mon père, s'il vous plaist.

— lia mon amy, si vous saviez que c'est.

Miséricorde, ô Dieu, miséricorde !

Mon fils, mon fils, voyez vous ceste cliorde,

Ce bois, ce feu, et ce cousteau icy?

Isaac, Isaac, c'est pour vous tout ceci.

Très remarquable comme peinture du cœur humain, la Tra-

gédie française de Théodore de Bèze manque d'étendue et d'am-

pleur. Autrement considérable à cet égard est la suite de tragé-

dies saintes publiée en 155G par Loys Des-Masures : David

combattant, David triomphant, David fugitif. Ici encore, et même

ici plus que tout à l'heure, nous sommes en présence de mys-

tères. Les trois })ièces qui se font suite rappellent les, Jouimées de

l'âgre précédent; chacune d'elles est divisée, non en actes et en

scènes, mais en épisodes, de nombre variable, séparés par des

jKcuses; le système décoratif est celui des théâtres po|)ulaires

aux nombreuses mansions, et nous voyons en efTet par les^jro-

logues et les épilogues que ces pièces ont dû être jouées sur une

place publique. En outre, l'auteur donne un rôle à Satan, et

peut-être le rôle le plus étendu de tous ; il aime les scènes fami-

lières ou même plaisantes; il nous montre David dans les

champs, Goliath à la tète des Philistins rangés en bataille, le

camp de Saiil plongé dans l'obscurité et le sommeil. Rien dans

tout cela ne rai)pelle la tragédie. En revanche, l'action pour

chacune des trois pièces ne dure qu'une douzaine d'heures ; un

chœur et un demi-chœur font entendre des chants alternés ; l'in-

trigue est plus régulière et moins lâche que dans la plupart des

mystères précédents.

Il convient pourtant de se garder de toute exag-ération, et

M. Faguet, auquel revient l'honneur d'avoir le premier signalé

le mérite des David, en a trop dissimulé les parties archaïques

et les faiblesses. En réalité, ce sont à peine des drames que

David combattant et David fugitif, à moins qu'une grande scène,

retardée plutôt que préparée par un grand nombre d'autres

scènes médiocrement liées, ne suffise à constituer un drame.

David pouvait triompher de Goliath sans tant de manœuvres et

<le délibérations militaires; il pouvait éparg-ner son ennemi Saiil,

sans que Des-Masures insistât .iiissi longuement sur l'amitié de
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Jonathan pour David, sur les perfidies de Doëg-, sur le complot

des adversaires de David contre ses partisans, toutes choses qui

ne produisent rien. Seul, David triomj)hant contient un drame—
l'amour de la jeune Michol pour le vainqueur de Goliath, — et

Des-Masures n'a pas su y ramener toute sa pièce; pour mieux

dire, il ne l'a pas voulu, cette pièce, comme les deux autres,

étant plutôt faite en vue d'une grande scène : l'entrée de David à

Gahaa, les acclamations enthousiastes du peuple, et la jalousie

subite, mais désormais incurable, de Saûl. Entre le système des

journées intimement unies dans un mystère unique et celui des

tragédies distinctes se suivant pour formej' une trilogie, Des-

Masures n'a pas su nettement choisir. Partout, d'ailleurs, c'est le

même mélange de bonnes intentions et de maladresses. David,

dans la Bible, avait deux fois épargné Saûl : Des-Masures a

comju'is qu'il ne fallait mettre à la scène qu'un de ces actes de

clémence, mais, en rappelant l'autre à plusieurs reprises, il a

compromis en partie l'efTet de son dénouement. — David se

montre à nous dans un grand nombre de situations et d'attitudes

agréablement variées; mais ])artout et toujours il est le même
esclave des volontés de Dieu, le même vainqueur de Satan —
tentateur médiocre, il faut bien le dire, — le même prédicateur

infatigable et, à la longue, fastidieux.

Si les faiblesses ne manquent pas dans les pièces de Des-

Masures, les beautés n'y manquent pas non plus : la principale

est le rôle délicieux de Michol. Fille cadette de Saûl, Michol

sent son cœur doucement ému quand on parle dcA'ant elle de la

gloire récente de David, elle souffre sans savoir pourquoi si on

déprécie devant elle le jeune vainqueur ; et pourtant elle ne sait

pas encore ce qu'est l'amour, elle n'a pas encore vu David, et elle

ne saurait aspirer à l'épouser, puisqu'il est promis à Mérob, sa

sœur aînée. Bientôt elle le voit, et ses sentiments se précisent.

Elle le sait persécuté, et son cœur déborde à le sentir malheu-

reux :

Mon Dieu, conforte moy, mais (ou plutôt) conforte David.

Outre cette délicate peinture de l'amour ingénu, il faudrait citer

des passages oiile sentiment religieux s'exprime avec grandeur ;

il faudrait surtout louer <r une certaine aisance d'allure, un goût
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de naturel et do vrai, l'étendue du développement dramatique,

l'importance du spectacle et le penchant à mettre les choses sous

les yeux du spectateur ». Pourquoi donc la tentative de Des-Ma-

sures n'a-t-elle pas amené la trag-édie du xvi^ siècle à emprunter

au mystère ces qualités? Est-ce, comme le veut M. Faguet, parce

que « le goût français n'était pas de son naturel enclin à com-

prendre ainsi la tragédie » ? Cette explication me paraît incompa-

tible avec les longs succès obtenus, en divers temps, par le mys-

tère même, par la tragi-comédie et par le drame. Ne serait-ce

pas plutôt parce que, la tragédie du xvi° siècle n'arrivant pas

devant le grand public et n'étant cultivée, applaudie, lue que par

ses partisans, toute réforme sérieuse en paraissait inutile et

toute tentative de conciliation faite par les partisans des mys-

tères était repoussée d'avance? Les tragédies saintes de Des-Ma-

sures ne servirent qu'à faire adopter des sujets bibliques par

Jean de La Taille ; elles ne firent rien changer ni à la pratique ni

à la théorie de la tragédie soi-disant classique.

Les théoriciens de la tragédie : J.-G. Scaliger et

Jean de La Taille. — Cinq ans après la publication des

David, en 1561, la théorie de la tragédie trouvait dans la

Poétitjne de Scaliger son expression, non pas la plus profonde,

certes, ni la plus complète, mais la plus systématiquement

étroite. Admirateur fervent de Sénèque, qu'il estimait supérieur

à Euripide; disciple fanatique d'Aristote, dont il érigeait les

observations en lois et dont il comblait les lacunes vraies ou

supposées avec une terrible logique, Scaliger était de tout point

d'accord avec les tragiques qui l'avaient précédé ; il n'a formulé

aucune règle que Jodelle et Grévin — un théoricien aussi, d'ail-

leurs — n'eussent appliquée déjà. Un sujet et un style graves,

des personnages de condition élevée, un dénouement qui inspire

l'effroi, cinq actes terminés par les chants d'un chœur, des sen-

tences nombreuses, n'est-ce pas ce que Jodelle avait voulu

mettre, dès 1552, dans sa Cléopâtret Scaliger ne veut pas

s'occuper de la mise en scène, et Jodelle l'avait supprimée;

Scaliger demande l'unib'' d'action et une fable très courte, il

veut qu'on prenne le sujet par son milieu, qu'on commence tout

près de la crise, et c'est bien ainsi (pie Joih^lle avait entendu la

composition d'une tragédie ; il demande que l'action dure cinq
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OU six heures, et Jodelle avait été à peine moins rigoureux.

Pour Funité de lieu, à laquelle Jodelle avait aussi voulu se sou-

mettre, Scaliger, n'en trouvant pas trace dans Aristote, n'en

parle point; et pourtant, elle aussi, découlait de ce principe que

Scaliger avait nettement posé : il faut respecter la vraisem-

blance.

Insistons sur ce principe : plus encore que l'imitation des

anciens, plus encore que les règles des érudits, c'est lui qui

battra en brèche et qui jettera à terre le théâtre du moyen âge.

Le théâtre du moyen âge était le triomphe des conventions

scéniques; là, un décorateur posait cinq ou six inansious sur la

scène, et il était convenu entre l'auteur et les acteurs d'une part,

le public de l'autre, que ce dernier avait sous les yeux à la fois

Rome, Paris, Antioche, Jérusalem, toute une mappemonde; là,

un personnage se transportait d'un bout de la scène à l'autre

pendant qu'on récitait quelques vers, et il était convenu que

tout le temps nécessaire à un long voyage, quinze jours, un

mois, deux mois, s'était écoulé. Parler de vraisemblance, au

sens étroit qu'on va si souvent donner à ce mot, c'était rejeter

toutes ces conventions, et, lorsque le besoin de cette vraisem-

blance se sera emparé de tout le public, lorsqu'on ricanera au

théâtre de procédés que personne autrefois ne songeait à con-

tester, l'art dramatique du moyen âge n'aura plus qu'à dispa-

raître et l'heure aura sonné |)Our le triomphe d'une formule

artistique nouvelle.

Pour le moment, ce n'est qu'entre érudits et raffinés qu'il est

question de vraisemblance, comme de règles et d'imitation des

anciens. Aussi le théâtre du moyen âge poursuit-il sa carrière,

pendant que la tragédie poursuit la sienne. A cette dernière

Scaliger n'a donné aucune impulsion nouvelle, il a seulement

contribué, avec l'autorité que lui donnaient sa science et son

pédantisme, à lui maintenir le caractère qu'elle avait pris d'elle-

même tout d'abord. En 1566, Nicolas Filleul faisait jouer une

Lucrèce aussi régulière que vide; la même année, André de

Rivaudeau publiait unA77ian aussi vide que régulier. Ce sont là,

si l'on veut, les premiers fruits des doctrines de Scaliger, et ils

ne sont pas plus nouveaux qu'elles. Seulement la théorie de la

vraisemblance allait se précisant, et, en tête de son Aman,
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Rivaudeau écrivait : « Ces tragédies sont bien bonnes et artifi-

cielles {faites avec aiH), qui ne traictent rien plus que ce qui

])eut estre advenu en autant de temps que les spectateurs consi-

dèrent l'esbat. » Exiger tant de vraisemblance de Taction, quand

d'ailleurs on ne mettait pas d'action dans ses pièces, c'était bien

là le fait de raisonneurs et de logiciens ! De vrais auteurs dra-

matiques eussent procédé tout autrement.

Un homme a })lus fait que Scaliger, sinon pour répandre, du

moins pour coordonner et })0ur compléter la doctrine classique

sur la tragédie : c'est Jean de La Taille. Frère aîné de Jacques (il

naquit entre 1532 et 1542 et mourut en 1611 ou 1612), fils d'un

|»ère ignorant, mais qui eut soin de le faire instruire, étant d'oiji-

iHon « que le sçavoir est le seul parement d'un gentilhomme »,

Jean de La Taille partagea sa vie entre les armes et les lettres.

D'abord huguenot peu farouche, puis catholique toléi'ant, poli-

tique toujours, il fut blessé à Arnay-le-Duc en 1570, à coté

d'Henri de Navarre, se retira dans ses terres de Bondaroy, et,

en 1595, ajouta à cet admirable pamphlet contre les fanatiques

catholiques, la Sature Ménippée, son petit pamphlet personnel :

VHistoire abrégée des singeries de la ligne. Comme poète, il com-

posa des tragédies et des comédies, une satire vigoureuse : le

Courtisan retiré, et un grand poème politique et patriotique

resté inédit jusqu'à nos jours : le Prince nécessaire. In utrumque

paratns, prêt pour les lettres comme pour les armes, telle était

sa devise; et en effet, dans les camps il lisait et écrivait ; dans

ses dissertations littéraires il bataille. 1a'Art de la tragédie,

publié en 1572, en tète de la tragédie de Saûl, contient des

épigrammes contre les courtisans, contre les nobles, ennemis

de la science, contre les représentations des collèges, contre les

tragédies informes de son temj>s, contre les mystères surtout,

les moralités et les farces.

Respect pour Aristote, Horace et Sénèque, mépris du drame

populaire, telles sont ses deux sources d'inspiration. N'insistons

pas sur les prescriptions qui lui sont communes avec Scaliger :

les personnages de condition élevée, le sujet « piteux », })ris

« vers le milieu ou vers la fin », le dénouement funeste, les

cinq actes, le chœur. De la théorie de la vraisemblance, il fait

une application tout à fait imprévue : « il faut aussi se garder
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de ne faire chose sur la scène qui ne s'y puisse commoJemenl

et honnestement faire, comme <le n'y faire exécuter des meurtres

et autres morts ». Pourquoi cela? parce que « chascun verra

bien tousjours que c'est, et que ce n'est que faintise ». Pour

l'intrigue, La Taille, après Aristote, y attache une grande

importance : « C'est le principal point d'une tragédie de la

sçavoir bien disposer, bien bastir, et la déduire de sorte qu'elle

change, transforme, manie et tourne l'esprit des escoutans deçà

delà, et faire qu'ils voyent maintenant vue joye tournée tout

soudain en tristesse, et maintenant au rebours à l'exemple des

choses humaines. Qu'elle soit bien entre-lassee, meslee, entre-

couppee, reprise, et sur tout à la fin rapportée à quelque resolu-

tion et but de ce qu'on avoit entrepris d'y traicter. Qu'il n'y ait

rien d'oisif, d'inutile, ny rien qui soit mal à propos. » Si à ce

passage remarquable on ajoute la recommandation suivante :

« il faut... faire de sorte c[ue, la scène estant vuide de joueurs,

un Acte soit finy, et le sens aucunement parfait », autrement

dit : toutes les scènes doivent être liées dans l'intérieur d'un

acte, et chaque acte doit avoir son unité propre dans la grande

unité de la pièce; si enfin on note l'insistance avec laquelle

La Taille demande pour sujet de la tragédie une aventure ter-

rible et extraordinaire, on se convaincra que la doctrine de

La Taille eût frappé et séduit Corneille. Elle est couronnée par la

règle des trois unités, complète cette fois : « Il faut tousjours

représenter l'histoire ou le jeu en un mesme jour, en un mesme
temps, et en un mesme lieu. » En un même jour : La Taille

combat ainsi les journées qui empêchent l'unité d'action dans les

jeux du théâtre populaire; en un même temps : La Taille, qui

écrit des tragédies, a soin de ne pas préciser le temps autant que

Scaliger, un simple érudit; en un même lieu : c'est la })remière

fois en France que l'unité de lieu est formulée, et La Taille n'a

été devancé que de deux ans par Castelvetro *.

1. Bien que la formule de Jean de La Taille ail été souvent citée, l'interpréta-

tion que nous en donnons est en partie nouvelle. Jusqu'ici on a paru admettre,

sans s'en étonner, quee?i un même jour et en un mime temps forment pléonasme.
Le pléonasme serait singulier, et il n'existe pas; La Taille songe ici aux mystères
en général, et aux trois David de Des-Masures en particulier. Qu'on en juge. Le
sujet d'une tragédie, dit-il, doit être •< si pitoyable et poignant de soy, qu'estant

mesme en bref et numcnt dit engendre en nous quelque passion : comme qui vous

conterait d'un... (jui ne pouvant trouver un bourreau pour linir ses jours et ses
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Jean de La Taille poète tragique. — Comment Jean de

La Taille a-t-il observé ses propres prescriptions? Comme un

poète (le talent doué d'un véritable instinct dramatique et par-

faitement dépourvu d'expérience. Il a conduit sa pièce à peu

près comme les pièces antérieures et, prenant son sujet vers le

milieu, il a donné à son lecteur « ceste attente et ce plaisir d'en

S(^avoir le commencement, et puis la fin après ». Il n'a pas su

trouver l'intrigue forte dont il avait tant parlé, car c'est un

métier de forger une intrigue comme de faire une pendule, et b's

secrets de ce métier ne se peuvent découvrir du premier coup.

En revanche, après n'avoir parlé dans son Art de la tragédie

ni de pliilosojdiie dramatique, ni de peinture des caractères, ni de

poésie, il a mis dans sa pièce une grande pensée religieuse, un

caractère vigoureusement tracé, des scènes rudement écrites et

versifiées, mais belles en somme et saisissantes; et c'est parla

que tient une place éminente parmi les productions dramatiques

du xvi'' siècle Saul le furieux, tragédie prise de la Bible, faicte

selon fart et à la mode des vieux Autheurs tragiqiies.

Voici l'idée très haute qui domine toute la pièce. Nous

sommes tous dans la main de Dieu, qui nous mène selon des

vues impénétrables, et c'est une folie, c'est un crime que de

vouloir connaître ces vues et de lui en demander compte.

Sachons que Dieu se sert de nous, mais persuadons-nous en

même temps qu'il s'en sert peut-être à des fins tout autres que

celles dont notre raison nous donne l'idée. Saûl avait reçu de

Dieu l'ordre de détruire tout ce (|ui vivait dans la ville d'Amalec,

et non pas seulement les hommes, mais aussi les animaux; et

pourtant Saûl avait laissé la vie au bétail le plus gras et avait

maux, fut contraint de faire ce piteux office de sa main ». Quel sujet vante ici

l'auteur? celui de son propre Saiil; et quels sujets blàme-t-il comme <- froids

et indignes du nom de tragédie »? ceux justement qu'ont traités de Bèze et Des-

Masures: • Celuy du sacrifice d'Abraham, où cctle faintc de faire sacrifier Isaac,

par laquelle Dieu esprouve Abraham, n'a]>porte rien de malheur à la fin : et

d'un autre oii Goliath ennemy d'Israël et de noslre religion est tué par David

son hayneux, laquelle chose tant s'en faut qu'elle nous cause quelque compassi(m

que ce sera plustost un aise et contentement qu'elle nous baillera. » Ainsi La

Taille blâme Des-Masures d'avoir si mal clioisi le sujet de David combattant,

alors que, quelques pages plus loin, la Bible lui oITrait l'excellent sujet de Saûl

le furieux. David comijattant faisant partie d'un mystère en trois journées,

comment se méi)reudre sur les intentions de notre auteur quand immédiate-

ment après il ajoute : « Il faut tousjours représenter fliistoire ou le jeu (le jeu,

c'est le terme même du moyen âge) en vn mesme jour, en un mesme temps, et

en un mesme lieu » ?
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épargné le roi Ag-ag. Dès ce jour, res]:)rit de Dieu l'avait aban-

donné, l'esprit malin était entré en lui, la défaite et une mort

misérable allaient être la conclusion d'un glorieux règne. En

quoi donc sa clémence avait-elle été un crime irrémissible?

Pourquoi Dieu lavait-il tiré de son obscurité, de sa tranquillité,

s'il fallait que tant d'honneurs et de puissance aboutissent à cet

efîondrement? Saûl se le demande en vain avec elTroi. Il meurt,

frappé par sa propre main, après avoir vu mourir ses fils; c'est

David — ce David qu'il a poursuivi de sa jalousie et de sa haine

— qui lui succède; et David n'accepte sa couronne qu'avec trem-

blement, car il sait, lui, que le roi est plus que tout autre un

simple instrument dans la main de Dieu.

Ln pareil sujet prêtait à des dissertations : Jean de La Taille a

su les éviter pour consacrer tous ses efi'orts au développement

du caractère de Saûl, et M. Faguet, le premier, l'a bien fait voir

dans la belle analyse qu'il a donnée de la tragédie. Ajouterai-je

que M. Faguet Ta trop fait voir, et qu'il a prêté à Saûl le furieux

une partie de la grandeur soutenue, de la dramatique progres-

sion et surtout des effets de théâtre qu'il y signale? La Taille

s'est condamné à beaucoup d'invraisemblances en faisant tenir

son action dans un seul lieu et dans une douzaine d'heures, à

beaucoup de lourdeur et d'obscurité en ne faisant son exposition

qu'après être entré d'abord in médias res ; les vers qui contiennent

la conclusion morale de la pièce se dissimulent au milieu du

cinquième acte ; et les beaux effets du rôle de Saiil ne sont sou-

vent dus qu'à une imitation. exacte de la Bible. Malgré tout, le

roi maudit est bien l'âme de la pièce ; il y a ici des intentions

dramatiques auxquelles les poètes antérieurs ne nous avaient

point habitués; ce sont de belles scènes, fortes et bien conduites,

que celle où Saûl est humilié, puis aidé, puis consolé par la

pythonisse d'Endor, autrefois par lui proscrite, et celle où David

pleure sur son ennemi Saùl en acceptant une puissance qu'il

redoute; enfin, de l'œuvre entière se dégage une tristesse poi-

gnante et noble, « cette tristesse majestueuse » qui, d'après

Racine, « fait tout le plaisir de la tragédie ».

La Famine ou les Gahéonites (1573) est une œuvre moins

estimable que Said le furieux : la composition en est moins

nette
; il n'y a ni grande idée directrice ni peinture de caractère

;
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le fond, trop maigre, s'y réduit à une situation dramatique;

l'orig-inalité même fait souvent défaut à l'écrivain et au dra-

maturge.

Jean de La Taille voit dans la Bible que la mort de Saûl ne

suffit pas à apaiser la colère de rÉternel ; une famine de trois

ans sévit sur la Judée, parce que Saûl a autrefois mis à feu et à

sang le pays des Gabéonites et que satisfaction doit être donnée

à ce peuple : la satisfaction exigée par lui est la mort des fils

et des petits-fils de Saûl. A la lecture de ce récit, La Taille se

souvient des Troijennes de Sénèque, oîi Astyanax aussi doit être

livré au supplice. Pourquoi la veuve de Saûl ne cacherait-elle

pas ses fils et petits-fils dans le tombeau de son époux, comme
Andromaque avait caché xVstyanax dans le tombeau dTlector?

Pourquoi n'en seraient-ils pas arrachés par les ruses et la vio-

lence d'un général de David, comme Astyanax était arraché de

son asile par les ruses et la violence d'Ulysse? Ainsi Rezèfe va

remplacer Andromaque, et Joab, Ulysse, ce qui fait que Mérobe,

mère des petits-fils de Saûl, n'aura pas d'équivalent dans la tra-

gédie de Sénèque et embarrassera fort Jean de La Taille. Le

troisième acte des Troi/eunes formera le centre de la pièce

nouvelle; le songe d'xVndromaque, devenu le songe de Rezèfe,

formera une exposition; le récit final formera le dénouement; et

si la pièce n'est pas assez longue, il suffira d'ajouter une nouvelle

exposition où paraîtra David. Par suite de ce plan, la double

exposition, assez mal disposée d'ailleurs, forme environ deux

actes; le cinquième acte contient des passages émouvants, mais

l'ensemble en paraît froid parce qu'il y a de la rhétorique et que

Rezèfe, le personnage intéressant de la pièce, n'est pas là pour

entendre le récit de la catastrophe ; les vraies beautés de l'œuvre

forment donc deux actes, et je ne puis les louer toutes, car une

bonne part en appartient à Sénèque. La Taille ne devient original

qu'au moment où Rezèfe, désespérant d'attendrir Joab, se tourne

vers ses fils et s'aperçoit qu'ils n'imitent ni ses plaintes ni ses

fureurs :

Mais vous, mes chers enfants,

Vous n'estes point pâlies, mornes ny blesmes,

Vous vous taisez?
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Le stoïcien Sénèque avait mis dans la bouche (VAstyanax un

mot de supplication : « Miserere, mater » ; La Taille, plus stoï-

cien que son maître, a mis dans l'âme des fils de Saûl une fierté,

une hauteur, une sérénité qui, moins naturelles peut-être, n'en

sont pas moins d'un grand effet. Rezèfe n'a plus à lutter seule-

ment contre Joab, mais contre ses fils; le dialogue devient pres-

sant et, par la pensée du moins, presque sublime :

Mais qui vous rend coupables de la mort?

— Vaut-il pas mieux que nous mourions à tort

Que justement?

— Mais vous mourrez par le mesmc supplice

Que meurent ceux desquels on fait justice,

Comme meurtriers, faussaires et larrons.

— Pensez, pensez, non comme nous mourrons,

Mais pourquoi c'est.

Et, a}»rès une admirable scène d'adieux, ils marchent à la mort,

et la mère est gagnée par leur héroïsme :

Mais ils s"en vont. Que feray-je? où iray-je?

Suyuon, suyuon : mais auray-je le cœur
De regarder de leur tourment l'horreur?

Et pourquoi non? puisqu'ils ont le pouvoir

De le soudrir, ne le pourray-je voir?

On voit que dans le détail l'auteur de SaiXl se retrouve tout

entier : il pense noblement et il sent en homme de théâtre. Nul

doute qu'en d'autres temps et avec plus de style, Jean de La

Taille n'eût été un poète tragique remarquable ; tel qu'il est, et

malgré son prompt découragement, il marque l'apogée de la

tragédie du xvf siècle comme œuvre dramatique. L'apogée de

la tragédie comme œuvre poétique va être marquée par Robert

Garnier.

Robert Garnier (1534-1590). — Voici le plus grand

nom de la tragédie du xvf siècle, le poète auquel, dès ses

débuts, les contemporains sacrifièrent tous les tragiques, fran-

çais ou grecs. Né en dS34, à la Ferté-Bernard, Garnier fut

successivement avocat au [)arlement, conseiller et lieutenant

criminel au siège présidial et sénéchaussée du Maine. Après

s'être fait connaître par un volume de Plaintes amoureuses, il

publia ses pièces de 1568 à 1583, et par conséquent de trente-
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quatre à quarante-neuf ans, dans toute la force de Tâge. Il en

dédia le recueil au roi, ce qui monti'e toute l'estime qu'il avait

lui-même [tour ses tragédies. Et en effet Garnier est loin d'être

sans mérite. C'est un orateur et un poète : un orateur souvent

verbeux et d'une insu})portable éiudition, mais ne manquant ni

de mouvement, ni d'éclat, ni même de grandeur, « quelque

chose, a dit M. Faguet, comme Corneille en rhétorique » ;
—

un poète d'un g-oût peu sûr, mais à l'occasion gracieux et tou-

chant, ayant un sentiment très vif du rythme et surtout du

rythme lyrique, excellant à frapper une sentence comme une

médaille ou à moduler des strophes qui sont une musique.

On peut citer de lui un grand nombre de beaux vers :

Qui meurt pour le pais vit éternellement.

{Porcie, II.)

Et quel plus grand honneur sçauroit-on acquérir

Que sa douce patrie au besoing secourir?

Se bazarder pour elle, et courageux respandre

Tout ce qu'on a de sang pour sa cause défendre?

(La Troade, I.)

Le soldat ennemi la regarde [la ville de Troie) et s'estonne,...

Tant elle apparoist grande et superbe en tombant.

(La Troade, I.)

Ne regardez au crime, ainçois à vostre gloire,

Soyez fier en bataille et doux en la victoire,

Yostre honneur est de veincre et sçavoir pardonner.

(Sédécie à Nabuchodonosor, Les Juifvetf, IV).

Ulysse

On vous fera mourir d'un horrible trespas.

Andromaciie

La mort est mon désir; si me voulez contraindre

Venez-moy menacer de chose plus à craindre,

Proposez-moy la vie. {La Troade, II.)

Hélas! ce n'est pas tout, car tout soudain nous vismes

Présenter vos enfans comme pures victimes.

Si tost que Sedecie entrer les apperceut,

Transporté de fureur se contenir ne sceut :

II s'eslança vers eux, hurlant de telle sorte

Qu'une Tygre, qui voit ses petits qu'on emporte.

Les pauvres Enfantets, avec leurs dois menus
Se pendent à son col et à ses bras charnus,
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Criant et lamentant d'une façon si tendre,

Qu'ils eussent de pitié faict une roche fendre.

Ils luy levoyent les fers, et d'efforcemens vains,

Taschoyent de luy saquer les menottes des mains,

Les alloyent mordillant, et ne pouvant rien faire,

Ils prioycnt les bourreaux de déferrer leur père.

(Les Juifvcs, V).

On doit louer les chœurs de ses tragédies, qui sont généra-

lin3a t harmonieux et agréables : pourrait-on, par exemple,

n'être pas touché par ces chants plaintifs des Juives exilées à

Babvlone?

Comme veut-on que maintenant

Si désolées

Nous allions la flûte entonnant

Dans ces valees?

Que le luth touché de nos dois

El la cithare

Facent resonner de leur voix

Un ciel barbare?

Que la harpe, de qui le son

Tousjours lamente.

Assemble avec nostre chanson

Sa voix dolente?...

Hélas ! tout soupire entre nous.

Tout y larmoyé :

Comment donc en attendez-vous

Un chant de joye?

{LcK Juifvea, III.)

Nous te pleurons, lamentable cité.

Qui eut jadis tant de prospérité,

Et maintenant, pleine d'adversité.

Gis abbatue.

Las! au besoingtu avois eu toujours

La main de Dieu levée à ton secours,

Qui maintenant de rempars et de

T'adevestue?... [tours

Il t'a laissée au milieu du danger,

Pour estre esclave au soudart estran-

Qui d'Assyrie est venu saccager

Ta riche terre.

Comme Ion voit les débiles moutons

Sans le pasteur courus des loups

[gloutons :

Ainsi chacun, quandDieu nous rebou-

Nous faict la guerre, [tons,

(Les Juifves, II).

C'est donc un remarquable écrivain que Robert Garnier; mais

si on étudie en lui l'auteur dramatique, comment ne pas mettre

une sourdine à Féloge?

Toutes les pièces de Garnier ne sont d'ailleurs pas construites

de la môme sorte. L'auteur avait assez de bon sens, écrivant

des tragédies, pour comprendre en partie ce qu'une tragédie

devait être et pour sentir que les œuvres qu'il apj)elait de ce nom

auraient i)u mieux le mériter. Il perfectionna ses procédés autant

que le pouvait un homme auquel manquait la véritable expé-

rience, celle de la scène. On distingue ainsi dans sa carrière

plusieurs périodes, plusieurs manières, comme dirait un critique
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d'art. Lune comprend Porcie, Cornélie et Hijipolijte; laulre

Marc-Anlohie, la Troade et Aniigone; les dernières Bradamante

€t les Juives.

Mettons à part la Bradamante, à laquelle Garnier a donné le

titre de tragi-comédie. Pour les tragédies proprement dites, les

diflérences que nous trouvons entre elles ne doivent pas nous

empêcher de reconnaître qu'elles sont nées d'une commune

inspiration : que le sujet en soit grec, romain ou bil>lit|ue, elles

doivent toutes beaucoup à Sénèque. HIppoh/fe, la Troade,

Antiyone sont faites sur des sujets que Sénèque avait déjà

traités : Garnier en a donc calqué les plans sur ceux iXHippo-

lijte, des Troades et des Phéniciennes de Sénèque, en y introdui-

sant seulement quelques imitations d'Euripide, ou de Sophocle,

ou encore de Sénèque. — Oui, de Sénèque ! Pour ne pas toujours

suivre VHippoh/te du philosophe latin dans son Hippolyte, Garnier

suit par endroits les tragédies {VAgamemnon et de Médée du

même philosophe. Pour se délasser de suivre les Troades, il

emprunte de temps en temps à Médée et à Hercule sur l'Œta.

Quant k Porcie, k Cornélie, k Marc-Antoine, aux Juives, dont les

sujets n'ont pas été traités par Sénèque, Garnier sait cependant

les rendre tributaires de son auteur favori : Cornélie et Marc-

Antoine ra\^\^e\\en[ fort Ocfavie; les Juives sont pleines de rémi-

niscences (YOctavie,(\e'i Troades et surtout de Tlnjeste; Porcie e:^i

une mosaïque dont les pierres sont empruntées à Tlit/este, à

Hippolijte, à Ocfavie, à Hercule furieux, k Hercule sur l'Œta,

aux Troades. « Comme la façon d'écrire de Sénèque semblait

à Garnier plus juste et plus réglée que celle des Grecs, nous dit

Scévole de Sainte-Marthe, il tâcha d'imiter cet excellent auteur,

en quoi il réussit parfaitement. » Trop parfaitement, en efïct.

Au début surtout, les tragédies de Garnier sont une aggi-avation

de celles de Sénèque; comme œuvres dramatiques, elles sont

inférieures même à celles de Jodellc.

Les deux premières manières de Garnier. — La tr.,-

gédie de Porcie (1568) est construite comme le discours de

l'avocat général maître J<vin de Broë, dont s'est moqué Paul-Louis

Courier : elle est comjtosée de quatre exordes et d'une concdu-

sion, — je veux dii'c ib' (piatre pr()b)gues et d un (b'^nouemenl.

Après b; premiei" acte, b>rnu'' d un nioucdogue (b' Mégère, nous

lllSTOIHE UE LA I.ANGUK. UI. iJ
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savons seulement qu'il va (Mit question des guerres civiles de

Rome. Dans le second, où se trouvent deux monolosrues encore,

nous croyons voir que Porcie est le {)rincipal personnage et

<ju'(dle craint la drfaite et la mort de son mari Brutus. Mais le

troisième ne contient, après un monologue philosophique d'un

certain Arée, (jue des discussions de politique g'énérale entre

des personnages nouveaux : Octave, Antoine, Lépide, Ventidie.

Au quatrième acte, Porcie reparaît, pour entendre un long-

récit de la mort (h^ Brutus; or ce récit ne nous apjtrend rien,

Octave nous ayant incidemment annoncé la mort de Brutus dès

l'acte précédent; il n'amène rien non plus, Porcie ayant soin de

ne pas se tuer pour laisser de la matière au cinquième acte.

Celui-ci arrive enfin, on nous raconte en détail la mort de Porcie,

et la tragédie finit... sans avoir commencé.

La marche iXHippohjte (1573) est infiniment plus raisonnahle

(jue celle de Porcie. Le sujet est trop restreint, il se développe

tro}> lentement, il ohlige le [)oète qui veut remplir son cadre à

trop de déclamations et de longueurs; mais il est net du moins,

et la pièce entière est employée à le traiter. En dépit des gros-

sièretés de sentiment et de lang-ag-e, il y a ici un commence-

ment de peinture de caractère qui nous permet de nous intéresser

aux personnages de Phèdre et d'IIippolyte. Enfin nous trou-

vons une scène vraiment belle, celle de la déclaration. Malheu-

reusement scène, caractères et })lan sont également de Sénèque.

Toute l'originalité de Garnier s'est bornée à réunir deux actes

en un; à combler la lacune^ (pii en résultait en plaçant en

tète de la pièce un monologue don! l'idée était due à Sénèque

lui-même; à mettre çà et là, et notamment dans son dernier

acte, quelques beaux Aers et (juelques sentiments pathétiques.

CornéUe, en 1574, témoig-ne de })lus d'indépendance, et, du

coup, le décousu de Porcie est dépassé. Le jtr(Mnier acte ne

nous nomme luèmc j»as Cornélie ; le second nous la montre,

mais ne nous laisse pas deviner le sujet de ses préoccupations;

au troisième, il est un instant question de Métellus Scipion,

pèr(^ de rh(''roïn(\ mais notre attention est vit(^ attirée par les

lamentations <le Cornélie sur les restes de Pompée et par l'ar-

deur avec laquelle elle souhaite la mort de César; au quatrième

nous n'avons plus de doute, et tout ce qui disent Cassius, Décimus
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Brutus, César, xVntoine nous coiilîrnie dans Fidéo (juc le meurtre

de César est le sujet de la tragédie; le cinquième acte nous

déti'ompe : c'est de Métellus Scipion, non de César, ipie l'on

nous raconte la mort, et nous ne voyons même pas se tuer

Cornélie, ce qui serait un semblant de conclusion. De beaux

vers, des discours éloquents, des répliques énergiques, des

récits d'un beau mouvement épique, il y a de tout cela dans

Cornélie; uiais Garnier, en ce moment, ne songe pas ([u'on

puisse mettre dans la tragédie autre chose.

Il s'était ravisé, sem])le-t-il, quand, de 1578 à l.")80, après un

silence de quatre ans, il publie coup sur coup trois nouvelles

pièces. Maintenant (jarniei- v(Hit mettre dans ses tragédies de

l'action et du mouvement; mais, comme il serait trop difficile

de mettre le mouvement dans les âmes mêmes des person-

nag-es et de faire sortir naturellement l'action de l'opposition des

caractères ; comme il serait troj» dur de renoncer aux mono-

log-ues, aux déclamations et aux banales discussions philoso-

phiques, il ne reste d'autre moyen pour rendre les tragédies

plus pleines et plus intéressantes que d'en rendre les sujets plus

vastes ou d'y juxtaposer plusieurs trag'édies antiques. L'action,

il est vrai, ne commencera plus « vers son milieu ou vers sa

fin » ; il n'v aura même plus d'unité d'action : tant pis ! Garnier

est résigné même à faire couler le sang pour animer ses pièces
;

dans le sentiment de son impuissance, le classicisme aux abois

est prêt à atteindre les dernières limites de l'irrégularité.

Ces réflexions ne s'appliquent encore qu'en partie à Marc-

Antoine (1578). Le sujet est le même que celui de la Cléopâtre

de Jodelle; mais Garnier n'a pas voulu pour sa pièce d'une

matière aussi pauvre que celle dont avait usé son devancier.

Il fallait qu'Antoine fût vivant au début de l'œuvre nouvelle;

que le dénouement fût formé par deux morts, et non plus par

une seule; et qu'ainsi, la pièce comportant deux personnages

essentiels au lieu d'un (ou, si nous comptons Octave, trois au

lieu de deux), l'intrigue fût autrement forte et attachante. —
Elle l'est moins, quelque invraisemblable que la chose puisse

être, car Jodelle avait opposé Cléopâtre à Octave, et Garnier n'a

opposé personne à personne. Cléopâtre ne rencontre jamais ni

Octave ni Antoine; Octave et Antoine ne se voient point; Octave
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annonce qu'il accablera la reine de promesses trompeuses pour

la décider à vivre, et il n'en fait rien : Marc-Antoine est le type

même de la pièce oi^i les scènes à faire ne sont pas faites. Des

beautés de détail ne sauraient suffire à compenser de telles

maladresses. Au troisième acte, le personnage d'Antoine ne

manque pas de vérité, ni ses paroles de pathétique : on sent

son humiliation, sa colère d'avoir été battu, lui vaillant soldat,

par un homme sans force comme sans courage, et par-dessus

tout sa passion, qui le domine plus que jamais, la crainte tortu-

rante que sa Cléopàtre n'appartienne un jour à Octave. Au cin-

quième acte, la scène est occupée par Cléopàtre elle-même, non

par un messager : nous entendons des accents émouvants, nous

voyons un tableau. Malgré tout, la tentative de Garnier était

manquée; une plus grande hardiesse devenait nécessaire.

La Troade (lo"9) n'est plus une tragédie, mais une suite de

tragédies. Un prologue servant d'exposition, l'enlèvement de

Cassandre à sa mère, l'évanouissement d'Hécube : voilà une

première pièce. L'enlèvement et la mort d'Astyanax, autrement

dit toute la Famine de Jean de La Taille depuis le songe-exposi-

tion jusqu'au récit final : voilà la deuxième. Un songe encore,

l'enlèvement et la mort de Polyxène, des imprécations : c'est la

troisième pièce. Une quatrième a pour sujet l'histoire de Poly-

dore et de Polymnestor. Et le tout ne saurait être considéré

comme constituant une tragédie sur les malheurs d'Hécube, car

le châtiment de Polymnestor ne serait pas un dénouement de

cette tragédie, et la vieille reine ne jiaraît même jias quand se

débat et se règle le sort d'Astyanax.

Antif/one (1580) se compose de trois parties. Œdipe se fait

conduiie par Antigone dans les solitudes du Cithéron, puis

envoie sa fille auprès de Jocaste jtour la pousser à rétablir, s'il

se peut, la paix entre ses fils. — Jocaste ne réussit pas dans ses

efTorts; Étéocle et Polynice meurent, Jocaste aussi. — xVntigone

ensevelit Polynice, à la grande colère de Créon; elle meurt, et,

après elle, Hémon et Eurydice. Cela fait six morts, auxquelles

il faudrait sans doute ajouter celle d'Œdipe, le pauvre vieillard

aveugle oublié par sa fille — et par le poète — dans les soli-

tudes du Cithéron. Garnier a voulu nous donner le change sur

le manque d'unité de sa tragédie en l'intitulant Antigone ou la
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Piété. Mais si la piété d'Antigone éclate dans la première partie

de l'œuvre, c'est sa beauté qui cause les morts d'IIémon et

d'Eurydice dans la troisième, et c'est Jocaste, non pas Antig-one,

qui joue un rôle important dans la deuxième, dans la Thé-

baïde.

Les Juives. — Après la Troade et Anti;/one, pourquoi ne

pas faire un pas de plus dans la voie de l'irrégularité? et, s'il

s'offrait un sujet agréaljle qu'on ne put traiter sans admettre

dans sa pièce du romanesque et du comique, choses peu dig-nes

de la gravité de la tragédie, pourquoi s'interdire de le prendre?

Deux ans après Antigone, en 1382, Garnier abandonnait donc

les héros de Plutarque, de Lucain, de Sophocle et d'Euripide

pour emprunter ceux de l'Arioste; il écrivait une pièce moins

pompeuse, sans chœurs , et d'une inspiration tantôt chevale-

resque, tantôt comique, à laquelle il donnait le titre de (rageco-

medie : la Bradamante . Puis, comme effrayé de son audace,

Garnier revint à la tragédie pure, au même g-enre de tragédie,

simple dans son sujet, lente dans son allure, oratoire dans sa

forme, qu'il avait traitée à ses débuts. Mais ce ne pouvait être

en vain qu'il avait fait effort pour mettre plus d'action dans son

Marc-Aulûine, dans sa Troade, dans son Antigone, et qu'il

avait fait plus de place à l'imitation de Ta réalité et à l'étude des

caractères, moins de place aux déclamations vaines et à la gran-

deur convenue dans sa Bradatnante. Les Juives, en 1583, allaient

être son chef-d'œuvre et le type le plus heureux peut-être de la

tragédie du xvie siècle.

Sédécie, roi de Juda, s'est révolté contre Nabuchodonosor et

a désobéi à Dieu : la punition de Sédécie par Nabuchodonosor,

tel est le sujet des Juives. Mais l'Assyrien n'a vaincu Jérusalem

et ne peut se venger de son roi que parce que l'Eternel l'a

permis; lui-même est sous la main de Dieu et, s'il abuse de sa

victoire, nous entendons bien que cette main s'appesantira à

son tour sur lui. Ici comme dans Saill, c'est une grande idée

religieuse qui domine la tragédie, et cette idée, Garnier a pris

plus de soin encore que La Taille de la marquer : il a chargé un

personnage spécial, « le prophète », de l'exprimer avec force au

début et à la fin de l'œuvre, en même temps qu'il mettait dans

l'àme de Sédécie une résignation et une confiance sublimes.



294 LE THEATRE DE LA RENAISSANCE

Quel tal)leau, lorsque, au dénouement, Sédécie s'avance avec

ses yeux éteints, — ses yeux qui tout à l'heure ont vu le mar-

tyre de ses enfants, mais qui maintenant, crevés, laissent

échapper deux ruisseaux de sang! Une plainte sort de sa houche;

ministre de l'Éternel, le prophète le reprend impérieusement,

presque durement, et aussitôt le roi s'incline devant le Dieu qui

l'a frappé :

Voyez-vous un malheur qui mon malheur surpasse?

— Non, il est infini, de semblable il n'a rien.

Il en faut louer Dieu tout ainsi que d'un bien.

— Tousjours soit-il benist

Et, plus haut encore, avec quelle humilité le vaincu acceptait

les injures du vainqueur! avec quelle grandeur, au contraire,

et en quels termes, dignes de Corneille , il ripostait aux blas-

phèmes contre Dieu !

Le Dieu que nous servons est le seul Dieu du monde,

Qui de rien a basti le ciel, la terre et l'onde :

C'est luy seul qui commande à la guerre, aux assaus :

Il n'y a Dieu que luy, tous les autres sont faux.

A ces personnages grandioses du Roi et du Prophète, Garnier

en a avec bonheur opposé deux autres. C'est la douce Reine,

femme de Nabuchodonosor, charitable, timide, regardant son

mari avec une admiration mêlée de crainte et n'osant élever la

voix devant lui que quand il blasphème grossièrement. Et c'est

la triste et noble mère de Sédécie, Amital, si touchante quand

elle supplie la femme du tyran et le tyran lui-même, si émou-

vante quand elle livre ses petits enfants, destinés, croit-elle, à

vivre comme otages à la cour de l'Assyrien : elle leur prodigue

ses conseils, elle leur dit comment ils pourront honnêtement et

saintement vivre, — et les malheureux vont mourir!

Laissant de côté les défauts, que nous connaissons bien, nous

pourrions louer d'autres beautés encore : un effrayant récit, des

chants harmonieusement plaintifs du chœur. Mais il importe

de le répéter : nous ne nous trouvons pas en face d'un nouveau

genre de tragédie, d'une tragédie vraiment dramatique. La pièce

ne commence qu'au second acte, le premier étant un court pro-

logue. Dès le début nous savons que Nabuchodonosor se ven-
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g-era cruellement do S<'Mléoie ; à la fin nous apprenons ce qu'a

été ce châtiment; les deux actes et demi qui se trouvent entre

l'exposition et la catastrophe n'amènent aucune péripétie, ne for-

ment aucun nœud. Y a-t-il lutte entre des personnages? Sédécie

ne s'oppose pas sérieusement à Nabuchodonosor, puisqu'il n'est

en scène qu'un instant; la femme du roi assyrien disparaît dès

le début du troisième acte ; Amital, mère de Sédécie, ne fait ([ue

pleurer et gémir. Y a-t-il un combat de passions ou de senti-

ments dans l'àme de quelques héros de la })ièce? Ils n'ont tous

qu'une attitude : celle de la douleur chez Amital, de la soumis-

sion généreuse aux volontés de Dieu chez Sédécie , de la foi

ardente et pressante chez le Prophète, de la férocité chez

Nabuchodonosor. Certes il y a (\o la vie dans tout cela, et

même un certain mouvement ; mais ce n'est pas la vie et le

mouvement du théâtre moderne : les Juives sont une belle élégie

dramatique, dont l'auteur a (k^ temps en temps renouvelé avec

habileté les motifs.

Décadence de la tragédie. — Dès lors, comment attendre

des faibh^s contemporains et successeurs de Garnier une réforme

que lui-même n'a pu accomplir? Et à quoi bon insister sur des

œuvres sans intérêt? Citons seulement Pantliée de Catherine des

Roches ou de Gaye Jules de Guersens; Gaspard de Coligny et

Pharaon de Chantelouve ; Adonis de Guillaume Le Breton ; Esllier

(dédoublée ensuite de façon à former une Vasthi et un Aman),

Cli/femnestre et la Galsiade de Pierre Mathieu; Holopherne

d'Adrien d'Amboise; Isabelle et Cléopâtre de Nicolas de ]Mon-

treux; Béguins de Jean de Beaubreuil; la Franciade de Godard;

Esaû le chasseur de Behourt; Pijrrhe et Saint-Clouaud de Jean

Heudon. Une composition froidement régulière, une action

nulle, une débauche de monologues, de discours, de songes, de

machines tragiques de toute sorte, voilà ce qu'on trouve dans la

plupart de ces œuvres ; et, [)ar un mélange singulier, quelques-

unes sont en même temps des pamphlets, comme Gaspard de

Colignii eila Guisiade, ou des histoires romanesques, comme As'a-

helle. Même si nous laissons de côté pour le moment les o'uvres

proprement irrégulières, que d'extravagances! Les auteurs de tra-

gédies n'ayant pas de public pour les sifller, qui ])ourrait retenir

ce « tas d'ignorants », dont parlait déjà Jean de La Taille, « (pii
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se meslants aujourd'huy de mettre en lumière (à cause de

l'impression trop commune— ) tout ce qui distille de leur cer-

veau mal tymbré, font des choses si fades, et mal|)laisantes,

qu'elles deussent faire rouûir de honte les papiers mesmes »?

Il n'est pas jusqu'aux théories classiques, si peu gênantes pour-

tant iirâce aux accommodements qu'on avait toujours su trouver

avec elles, qui ne soient peu à peu abandonnées. Jean de Beau-

breuil, en 1582, déclare « avoir deu s'affranchir de la règle supers-

titieuse des unités » ; Pierre de Laudun d'Aigaliers, en 1597,

repousse nettement la règle des vingt-quatre heures ; Vauquelin de

La Fresnaye, dontl'^r^ Poétique, paru en 1605, était commencé

dès 1574, demande qu'on ne proscrive pas les dénouements

heureux. Jean de Ilays, en 1598, publie une tragédie de Cam-

mate en sept actes.

Ainsi la tragédie de la Renaissance se mourait, lorsque parut

tardivement, au seuil môme du xvu° siècle, un de ses plus

estimables représentants : Antoine de Montchrestien '.

///. — La Comédie.

Tant que le répertoire comique de l'Italie au xvi" siècle naura

pas été entièrement étudié et comparé au répertoire comique

français du même temps, il sera impossible de juger en toute

assurance nos auteurs et d'apprécier en toute exactitude le déve-

loppement du genre comique dans notre pays. Jean de La Taille

paraît bien être autre chose qu'un traducteur dans ses Cornufmx,

Odet de Turnèbe dans ses Contents; comment affirmer pourtant

qu'on ne découvrira jamais à ces œuvres des originaux italiens?

h'Eurjène de Jodelle ])araît tenir encore de la farce du moyen

âge : qui pourtant oserait jurer que la comédie française n'a pas

subi, dès ses débuts, l'influence de la péninsule? L'historien de

la comédie française du xvf siècle doit se résigner à remplacer

quelquefois les certitudes par les probabilités.

Sous le bénéfice de ces observations, nous diviserons l'histoire

i. Une mention est dne à Luc Percheron, anteur d'une estinialile tra^'édie de
Pijrriie {[Wl). Mais cette pièce, resiée manuscrite, n'a été publiée (|u'eu 1S45, à

seize exemplaires. (Voir VHistoire littéraire du Maine de M. Uauréau.)
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de la comédie en trois périodes. Dans la première, les auteurs,

qui sont représentés sur des scènes improvisées ou qui espèrent

l'être, cherchent à amuser leur public en empruntant au moyen

âge, si méprisé, ses procédés, son rythme comique et ses sujets

même. Puis, les représentations cessant, commence le règne

des traducteurs ou des imitateurs patients de l'Italie, des

stylistes, des écrivains en prose. Enfin le découragement s'em-

pare des auteurs, les comédies se font de plus en plus rares, et,

par goût d'archaïsme sans doute , le vers de huit syllabes

reparaît.

Première période : la comédie en vers. — Pour la

comédie aussi bien que pour la tragédie, les auteurs de la Renais-

sance ont eu la |)rét(Mition de rompre avec les traditions du moyen

âge. Vous verrez ici une véritable comédie, disait Jean de La

Taille dans son prologue des Corrivaux, « non point une farce

ny une moralité : car nous ne nous amusons point en chose ne

si basse ne si sotte, et qui ne monstre qu'une pure ignorance de

nos viens François. Vous y verrez jouer une comédie faite au

patron, à la mode, et au pourtrait des anciens Grecs, Latins, et

quelques nouveaux Italiens... » Des Italiens nous aurons à nous
'

occuper bientôt; Ao^à anciens Grecs on parlait beaucoup jdus(|u'on

ne s'en inspirait : la traduction du Plutus par Ronsard, une amu-

sante et... gauloise imitation des Oiseaux donnée par Pierre Le

Loyer sous le titre de Népliohcocugie (publication 1579, rédac-

tion très antérieure), ce n'était pas assez vraiment pour que la

nouvelle comédie pût se réclamer de ces illustres modèles. Les

Latins lui ont servi davantage. Sans parler de nombreux sou-

venirs de détail, et en omettant aussi ce qui ne nous est venu

de l'ancienne Rome que par l'intermédiaire des Italiens, nous

devons citer avec estime les emprunts faits à la comédie latine

par Antoine de Baïf. Traducteur infatigable comme son père,

auteur de Trachiniennes, d'une Médée, d'un Heautonlimoroumenos,

qui sont perdus, et A\\ne Anti(]one agréable et naïve qui heureu-

sement nous reste, Baïf a (b)nné en outre FEunuque d'après

Térence et le Brave d'après le Miles gloriosus de Piaule. L'Eu-

niijjiie (rédigé en LjCS, publié après revision en 1573) est une

sim[de traduction que déparent quelques errcnirs, quelques

rajeunissements ou enjolivements étranges, une insuffisance
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évidente dans Texpression du sentiment et de la passion, mais

qni est écrite ;ivec clarté, avec facilité, avec esprit. Le Brave

(1567), bien que s'écartant fort peu du texte de Plante, est assez

ingénieusement recouvert d'un vernis moderne et français :

l'action a été transportée à Orléans; les personnages s'appellent

Taillebras, Gallepain, Bontemps, Paquette, Fleurie; le soldat

fanfaron s'est battu en Ecosse; le valet menacé de la potence

invoque la Vierge et tous les saints ; Bontemps s'appuie

sur /es Quinze joi/es chi mariage pour célébrer les avantages

du célibat. — En somme, Tintluence directe de la comédie

hitine est peu importante, et, qu'ils l'aient voulu ou non,

les novateurs doivent davantage à la farce si décriée du

moyen âge.

Qu'y avait-il de si nouveau, en effet, dans cet Eugène de

Jodelle, où, au dire i\e Ronsard, Ménandre eût pu apprendre,

« tant fust-il sçavant »? La pièce, comme toutes celles que nous

avons à étudier ici, est divisée en cinq actes; elle est mieux

écrite et plus longue que la majorité des farces. Mais l'abbé

Eugène, ce « puant sac tout plein de vices », qui marie sa

maîtresse pour vivre avec elle j»lus commodément, qui tremble

de tout son corps devant son rival le gentilhomme Florimond,

qui se tire du péril en donnant en rançon l'honneur de sa

propre sœur, qui paie tous les services rendus, même les moins

avouables, avec des cures et des bénéfices, l'abbé Eugène et son

chapelain Messire Jean, plus cynique encore, ne rappellent-ils

pas ces audacieuses, ces incompréhensibles satires du clergé que

l'on jouait au xv" siècle devant les autorités civiles et religieuses

des villes et qui préparaient, croyait-on, à l'audition des plus

édifiants mystères? L'excellent Guillaume — jallais dire :

l'excellent Sganarelle — qui s'extasie sur la vertu de sa bonne

pièce de femme est un des personnages traditionnels de la

farce. Et c'est de la farce aussi que vient le vers de huit syllabes

avec lequel la pièce est écrite.

Néanmoins, dans un prologue qu'il a sans doute récité lui-

même devant son auditoire de l'hôtel de Reims, Jodelle s'enor-

gueillit de son entreprise; il se vante de n'emprunter son sujet

ni à l'antiquité ni aux littératures étrangères, de parler un

style qui est bien à lui, de rompre avec les traditions des
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farceurs et des auteurs de moralités. Il ajoute qu'il veut plaire

à chacun et ne dédaigne môme pas le plus bas populaii'e, mais

que le ton de sa pièce paraîtra peut-être [dus relevé ([u il ne

convient pour une comédie. Néglig-eons les explications que

donne Jodelle : l'observation elle-même est juste, et ce qui

empêche de confondre Eugène avec les farces, c'est le caractère

indécis qui s'y trahit partout. L'œuvre n'est pas fort amusante

et tourne volontiers au drame \ V personnage d'Hélène, sérieuse-

ment éprise de Florimond, sérieusement dévouée à l'abbé son

frère, a une physionomie assez sévère; les personnages parlent

de la Vierge Marie et de leur bréviaire comme des personnages

de comédie qui se piquent de quelque réalité, mais en même

temps ils apostrophent Jupiter comme de graves héros tragiques;

la distinction des styles n'étant pas encore bien faite, Eugène

emprunte quelquefois son emphase à Cléopâtre, laquelle, dans

une scène, empruntait sa bassesse de ton à Eugène. Ce carac-

tère indécis, la part trop grande faite à la convention, l'immo-

ralité et la licence extraordinaire du style, l'abus des discours,

des monologues et des apartés, à la fin une lourde faute contre

l'unité du caractère de Guillaume, toutes ces taches ne sauraient

nous empêcher de louer dans la première comédie de la Renais-

sance un certain nombre de traits de mœurs, une silhouette

prestement dessinée, celle du créancier Mathieu, et une habileté

de composition déjà notable *.

Grévin a fait représenter ses comédies après « les jeux saty-

riques appelez communeement les Yeaux », c'est-à-dire après

une grossière parade du moyen âge, et ce n'a pas été sa seule

concession aux traditions de l'art populaire. C'était un habile

homme que ce jeune poète de vingt ans, bientôt lyrique, sati-

rique, érudit, médecin. Il avait donné la Mauberllne comme

étant la mise en œuvre d'une aventure piquante arrivée près de

la place Maubert; perdue ou supprimée par l'auteur, la Mau-

bertine reparaîtra sous le nom de la Trésorière avec les mêmes

prétentions à la chroni([ue dramatisée; les Ebahis, à leur tour,

prétendent mettre à la scène une histoire scandaleuse du « care-

1. On coiilinuc parfois iï appeler la pièce de Jodelle lùn/ène ou la Renconlre.

Tout porte à croire qun la Renconlre iMait une pièce dislincte, dtuil lÏMliteur de

Jodelle ne nous a jias transmis le texte.
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four (le Sainct-Sevriii ». Ainsi faisait et allait faire longtemps

encore la farce. Mais Grévin, qui sur ce point devait faire école,

ne suivait le procédé des farceurs qu'en apparence : il voulait

assurer tout à la fois à ses pièces Tattrait du scandale, la réputa-

tion (Tune originalité qui leur manquait, et la solidité que peut

donner l'imitation de modèles qui ont fait leurs preuves. La

soi-disant aventure du carrefour de Saint-Séverin est tirée de

la Comédie du Sacrifice de Charles Estienne (1543 et, sous le

titre les A/jusés, 1548); la « gentille trésorière » de la place

Maubert, c'est, revue et non corrigée pour les mœurs, tant s'en

faut, la femme de Guillaume, la maîtresse de Florimond et

d'Eugène, la délurée Alix de Jodelle.

Ainsi la Trésorière (1558) n'est qu'un remaniement de l'Eu-

gène d'où le personnage d'Hélène et, par conséquent, l'élément

sérieux a disparu, oii, en revanche, contre les femmes, contre

les tînanciers, la verve satirique et mordante de Grévin s'est

donné carrière. Y avait-il là de (juoi se poser (dans le Bi'ief

discours qui précède le TJiéàlre de Grévin, dans l'^lr/s au lecteur,

dans les deux Avant-jeu des comédies) en adversaire déterminé

des genres populaires, en réformateur donnant « aux François

la comédie en telle pureté qu'anciennement l'ont baillée Aristo-

phane aux Grecs, Plante et Terence aux Romains »? Le style de

Grévin est aussi bien obscur, et ses procédés d'exposition bien

conventionnels pour autoriser son fier programme de vérité

artistique; du moins ce programme est-il remarquable, et le

poète a-t-il fait quelques efforts pour s'y conformer : « Il n'est

pas icy question de farder la langue d'un mercadant, d'un servi-

teur ou d'une chambrière, et moins orner le langage du vulgaire,

lequel a plustost dict un mot que pensé. Seulement le Comique

se propose de représenter la vérité et naïveté de sa langue,

comme les mœurs, les conditions et les estats de ceux qu'il met

en jeu : sans toutesfois faire tort à sa pureté, laquelle est plustost

entre le vulgaire (je dy si l'on change quelques mots qui resen-

tent leur territoire) qu'entre les Courtizans, qui pensent avoir

faict un beau coup, quand ils ont arraché la peau de quelque

mot Latin pour déguiser le François... »

Cet amour de Grévin pour le pur français et son antipathie

pour les singes du langage, des modes et des manières de
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l'étrang-er se sont traduits par rintroduction dans les Ébahis

(1560) du personnage de Panthaieone, vantard, trembleur,

amoureux, et toujours, un luth à la main, exhalant sa passion

dans des complaintes mi-italiennes mi-franeaises. Mais cette

caricature du caractère italien figure dans une comédie dont

l'Italie précisément avait fourni le modèle. Grévin imite Charles

Estienne, qui lui-même traduisait les académiciens de Sienne, les

Intronali. Que trouvons-nous dans les Ebahist Un vieillard doit

donner sa fille à un auti'c vieillard; mais, par diverses machina-

tions, la fille même, un avocat qu'elle aime, une intrigante et

un valet savent bien rendre impossible une union qui les gêne

tous. Au surplus, le vieux fiancé se croyait en droit de se marier

parce qu'il avait perdu sa femme; on la lui ramène, et cet

incident ne contribue pas }»eu à l'ébahissement grénéral. Des

quiproquos, des vieillards trompés, c'est, on le voit, une nou-

velle variété de la comédie qui commence. Notre théâtre comique

commence à s'inspirer de l'Italie; mais il ne l'avoue pas et

semble au contraire se le reprocher : bientôt il n'aura plus les

mêmes scrupules.

En dépit de ses hors-d'œuvre satiriques et de négligences

trop fréquentes dans le style et la versification, cette œuvre de

transition qui porte pour titre les Ebaliis contient de bonnes

scènes et un personnage plaisamment dessiné : celui du barbon

fiancé Josse. Elle est animée, amusante, très supérieure à la

Trésorière, et prouve que Grévin avait le sens du comique infini-

ment plus que Jodelle. On n'en saurait dire autant du docte

€t élég'ant Remy Belleau. La comédie que l'on trouva dans

ses papiers après sa mort, en 1577, et qui sans doute était

fort antérieure à cette date, la Reconnue^ est pleine de maladresses

et de longueurs; les personnages y bavardent intarissablement;

le stvle manque de nerf et de vie. Mais, si Belleau est dépourvu

d'instinct dramatique, il a du moins écrit quelques scènes ingé-

nieuses; il a fait une satire spirituelle, sinon discrète, du monde

<le la chicane; et surtout il s'est montré un observateur curieux,

un peintre exact de la réalité bourgeoise et vulgaire. Tout le

début de la pièce est un tableau d'intérieur, presque à la mode

flamande, qui pèche par la diffusion et le trop g-rand nombre

des (b'dails, mais qui ne manque jias de ragoût ni (h' ])i(pianf.
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Par là l'anivro a un caractère original, on môme temps que, par

son dénouement postiche et la reconnaissance inattendue qui

la termine, elle accuse peut-être une influence italienne; la

Reconnue, elle aussi, paraît être une œuvre de transition.

Deuxième période : la comédie en prose. — On a

beaucou}» déclamé contre l'emploi des vers dans la comédie, et

le plus souvent on a eu tort. Je ne crois pas qu'il y ait beau-

coup de sujets auxquels les vers ne puissent convenir, et, si le

poète comique a à sa disposition une langue souple, flexible,

familière, poétique malgré tout, et dont, pour m'inspirer d'un

mot célèbre, on devine les ailes alors même qu'elle se contente

de marcher, je ne sache pas qu'une telle langue soit pour empê-

cher ou pour déparer la simplicité de l'intrigue, la vérité des

mœurs, la profondeur de l'observation psychologique. Seule-

ment ce sont là bien des qualités à posséder à la fois, et l'on ne

peut les demander toutes à tous les auteurs ni à tous les temps.

Au xvi^ siècle, les vers de huit syllabes, avec lesquels étaient

écrites les comédies, étaient g'énéralement agréables, faciles, —
trop faciles sans contredit, et manquant au plus haut point de

fermeté et de précision ; ce rythme courant et sautillant entraî-

nait, roulait, noyait dans son flot chantant une pensée d'ailleurs

mince et légère; l'abondance y était achetée par la prolixité, la

facilité par la platitude, la vivacité par l'obscurité dans les tour-

nures et les inversions. Quel remède à cet état de choses? Le

plus énergique et le plus sur était incontestablement la substi-

tution de la prose aux vers. « La rithme », dit Larivey, n'est

« requise en telle manière d'escrire, pour sa trop g'rande afiec-

tation et abondance de parolles suj)erflues. » En supprimant la

versification, on se rendait capable de dire toutes choses sans

les délayer. — Il ajoute : « Il m'a semblé que le commun

peuple, qui est le principal personnage de la scène, ne s'estudie

tant à agencer ses parolles qu'à publier son alTection, qu'il a

plustost dicte que pensée. » L'observation est bonne, et si les

nouveaux auhmrs, plus modestes que Grévin, ne croyaient pou-

voir faire jtarlei' le commun peuple avec naïveté (}u'à la condi-

tion d'employer la prose, ils avaient cent fois raison d'y recourir.

Ils y recouraient d'ailleurs pour un autre motif, plus simple

et moins noble. Les comédies italiennes étaient pour la plupart
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écrites en prose; quand l^]stienno avait traduit la Comédie du

sacrifice et Jean-Pierre de Mesme les Supposés, ils avaient con-

servé la prose des originaux; traducteurs aussi, ou imitateurs,

pourquoi les Jean de La Taille et les Larivey auraient-ils pris

plus de peine? C'est Finfluence italienne aA^ouée, proclamée, qui

amène, comme une conséquence naturelle, renn)loi de la prose

dans la comédie; et, par suite, l'avènement de la prose devait

moins servir la vérité artistique que ne voulait bien le dire

Larivey. Introduire en France la comédie italienne, c'était

renoncer à peindre les mœurs de son pays, c'était même
renoncer à peindre les mœurs, pour s'attacher uniquement à

l'intrigue, aux quiproquos, aux travestissements fous ou licen-

cieux, aux mauvais tours joués et subis. Le hasard et la ruse

étaient les deux grands ressorts de la comédie italienne : les

Méprises et les Tromperies, tels sont les deux titres qui convien-

dront à toutes nos comédies françaises. L'étude de l'homme n'y

trouvera place qu'à titre d'heureuse exception.

Malgré tout, c'est une période de progrès pour la comédie

française que celle à laquelle nous arrivons. Tout n'yjiaraît pas

également emprunté pour le fond des œuvres; et, dans tous les

cas, c'est une belle création que la forme même, cette prose

comique où, bannis du fond, le naturel, la vérité, la saveur du

terroir se retrouvent. De cette création c'est à Jean de la Taille,

à Pierre Larivey et à Odet de Turnèbe que l'honneur revient.

Jean de La Taille. — Jean de La Taille, longtem})S

méconnu, mérite vraiment d'occuper une grande place dans

l'histoire de notre théâtre au xvi" siècle. Comme auteur

comique, il a publié deux pièces. Les Corrivaux, loués par son

frère Jacques au plus tard en 15G2, publiés seulement en 1573,

ont sans doute été foit j-etouchés et améliorés entre ces deux

dates; le Nér/romant, au contraire, est resté une œuvre de jeu-

nesse. Rien de moins intéressant que cette traduction servile, où

des mots italiens ont été conservés, où le texte original se sent

partout sous une prose traînante et embarrassée. Grande est

notre surprise et grand notre plaisir quand nous j)assons du

Négromant aux Corrivaux. L'auteui-, qui tout à l'heure nommait

lui-même son modèle l'Arioste, prétend maintenant s'être seule-

ment inspiré des Gi'ecs, (b's l^atins et de (|uei(pi('s nouveaux
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Italiens ; or sa pièce est romanesque encore et l'étude des

mœurs en est trop absente ; mais l'action en est intéressante et

animée; l'exposition est rapide, vive, naturelle; plusieurs scènes

sont vraiment plaisantes; les invraisemblances, trop nom-

breuses, sont palliées par d'ingénieuses préparations; les per-

sonnages parlent d'une façon convenable à leur caractère. Enfin

la langue, encore lente et embarrassée par endroits, est en

g-énéral beaucoup plus alerte, elle est semée de locutions popu-

laires amusantes, elle commence à devenir vraiment la langue

de la comédie.

Yeut-on bien sentir le progrès accompli? Voici un des meil-

leurs passages du Négronuint : « En ceste prochaine maison est

un jeune homme noble et honneste, nommé Cinthien, que ce

Maxime a pris pour son fils, en intention, pour ce qu'il n'en a

point d'auti-e, de le laisser son héritier. Or Aers luy ce jeune fils

a telle soumission et obéissance que tu dois imag:iner que doyve

avoir la personne qui s'attend d'avoir semblable héritage, quand

ny par neu de sang, ny par obligation, ny par aucun respect,

mais seulement de franche volonté, il est poussé à luy faire si

grand bien. Car luy voyant Lavinie (ainsi se nomme la tille) et

puis parlant telle fois à elle, comme à sa voisine, il advint qu'il

s'énamoura d'elle outre mesure. » Et voici comment, dans les

Corrivaux, parle à son valet le vieux Bénard, cherchant son fils

à travers Paris qu'il ne connaît point : « Benard. — Je disois

que nous ne trouverions jamais le chemin, tant ceste ville est

grande, et les rues fascheuses à tenir. Que t'en semble, Félix?

N'es tu point bien las? — Fi-:lix. Comment Diable ne seroy-je

las, après avoir tant tracassé parmy ceste ville, et après avoir

eu tant de maux à venir de vostre pais de Lorraine juscpes icy?

Encor si nous nous fussions rafreschis en l'hostellerie où nous

sommes descendus : mais je n'ay jamais eu le loisir de me ruer

tant soit peu en cuysine, tant vous aviez de hastc de venir voir

vostre fils. «

Larivey. — Prenons, à }teu près au hasard, quelques

phrases dans Lai'ivey : on verra de ((uelU' langue saine, popu-

laire, savoureuse deux hommes de talent ont pourvu la comédie

en quelques années. Guillemette craint de se compromettre pour

Alexandre ; « Au pis aller, il ne seroit chastié que de parolles
;
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mais jo le serois auec le fouet, et peut-estre un bannissement au

bout. La justice ressemble au filet d'une araii^ne : il retient les

petitz moucberons, mais les g-rosses mouches le percent et

passent à travers. » Plus loin : « Guillemette. — Laisse faire

à moy. — Gourdin. Au moins vous sçavez ce qu'avez à dire?

— Guillemette. Il ne me le faut recorder. Scais-tu pas que

dict le proverbe? Donne charge au sagre et le laisse faire. »

Enfin Constant est aimé par Anne, mais il veut obéir à son père

qui lui destine une autre femme; là-dessus Guillemette : « Je

suis marrye de ceste pauvre fille, et me faict mal que tu ne sçais

user de ton bien. Va, va, tu cognoistras un jour que c'est se

marier sans estre aymé. Oh! quel bon fils d'obédience est

cestuy-cy, qui veiilt faire à la mode de son père. Eh ! petit

garçonnet, cherche, de par Dieu, cherche t'accompag-ner avec

qui t'aime : Car un morceau pris d'appétit fait plus de profit

que cent mangez à contrecœur. » — Larivey a joui d'une

immense réputation, tant (ju'on lui a attribué le fond aussi

bien que la langue de ses comédies. De telles citations mon-

trent qu'on aurait tort de le dédaigrner, bien qu'on ne puisse

plus reconnaître en lui qu'un traducteur.

C'est en 1579 que Pierre de Larivey a publié ses Six premières

Comédies facecieuses : le Laquais d'après?'/ Ragazzo de Lodovico

Dolce; la Veuve d'après la Vedova de Nicolo Buonaparte; les

Esprits d'après YAridosio de Lorenzino de'Medici; le Morfondu

d'après la Gelosia de Grazzini; les Jaloux d'après I Gelosi de Vin-

cenzo Gabiani, et les Ecoliers d'après la Zecca de Razzi. Prêtre

et âgé d'une quarantaine d'années {en 1603 on l'appelle un

vénérable vieillard et il est chanoine en l'église royale et collé-

g-iale de Saint-Etienne à Troyes), Larivey ne sentait point en

lui le démon du théâtre et ne song-eait même pas à devenir pro-

prement un auteur dramatique. Semi-Italien et semi-Français,

puisqu'il était né en Champag-ne mais de parents qui appar-

tenaient à la famille des Giunli (les Arrivés), il s'était habitué à

traduire des ouvrages italiens : il a donc traduit des comédies

comme il avait traduit des contes plaisants, les Facétieuses nuits

du seigneur Straparole, 1572, et des contes moraux, la Philo-

sophie fabuleuse de Firenzuola el de Doni, 1577, comme il devait

traduire des œuvres de philosophie morale, de philosophie reli-

HlSTOlHE HE LA LANGUE. lU. iO
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fifieuse, etc. : la Philosophie et Instilution morale (rAlexandro

Piccoloniini, io80, les Divers discours de Laurent Capelloni,

159o, fHumanité de Jésus Christ de l'Arétin, 1G04, et les Veilles

de Barthélémy Arnigio, peut-être 1608. — Mais, dit-on, Larivey

a apporté des modifications aux textes de ses pièces. — Au-

tant en avait-il fait au texte de son Straparole. Il avait cherché

à rendre plus piquantes les Nuits facétieuses en remplaçant cer-

tains contes et certaines énigmes pai' d'autres : il était naturel

qu'il cherchât aussi à rendre ses comédies })lus intéressantes en

les adaptant mieux aux goûts et aux hesoins des lecteurs fran-

çais. On ne saurait prétendre d'ailleurs (ju'il se soit mis pour

cela en Itien grands frais d'invention.

Yoici comment Larivey procède ^ 11 prend une œuvre italienne

et se met en devoir de la traduire depuis le prologue jusqu'au

compliment final ; seulement il fait, chemin faisant, les change-

ments qui lui paraissent les plus indispensables et les plus

faciles. L'action se passait à Florence : elle se passera à Paris,

et les personnages admireront le Louvre au lieu d'admirer le

palais Pitti, parleront d'une bataille livrée en Flandre au lieu

d'un combat livré en Lombardie; ces personnages eux-mêmes

s'ajtpelleront Syméon et Valère au lieu de Messer Cesare et de

Yalerio, Hilaire et Elisabeth au lieu de Marc-Antoine et de

Lucrezia; de temps en temps une réplique sera abrégrée, l'ordre

de deux scènes interverti, un personnage sans importance sup-

primé. En aucun cas, Larivey n'ajoutera d'incident ou d'idée

nouvelle. Sil arrive qu'après une suppression la suite des idées

soit moins nette, qu'on sente une lacune, qu'on éprouve à la

lecture une certaine gène, tant pis! Larivey va toujours de

l'avant; il est économe de son imagination, si économe qu'il

lui est arrivé d'écrire deux fois la mèuK^ dédicace en tète de

livres et pour des protecteurs dilîérents.

Dans ces suppressions et modifications, quelles intentions le

dirigent? Ceux qui ont voulu à tout prix que les pièces de

Larivey fussent destinées à la rejtrésentation, ont remarqué

qu'il avait retranché quelques rôles de femmes et ont expliqué

1. Je n"ai \»nnl encore vu. dil Larivey. de comédies en prose « françoises,

jcnten qui ayenl esté représentées {présentées) comme aduenues en France ».

Larivey oublie les Corrivaux, et beaucoup d'iiistoriens les ont oubliés après lui.
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ces retranchements en disant que, les rôles de femmes étant au

XVI* siècle joués par des hommes, il en résultait une invraisem-

blance dont Larivey n'était pas satisfait. Mais sa réforme, en ce

cas, a été bien timide, car il y a jusqu'à sept rôles de femmes

dans une do ses pièces, cinq dans une autre, quatre dans plu-

sieurs
;
qui, d'ailleurs, songeait alors à cette invraisemblance?

Les suppressions de rôles de femmes, comme toutes les autres

suppressions, s'expliquent par le désir d'éviter des longueurs et

de faire disparaître des inconvenances trop fortes. Certes, les

comédies de Larivey ne justifient guère ses prétentions à l'in-

struction et à la moralisation de ses lecteurs, il a encore trop

gardé des situations scabreuses et de la grossièreté de lang-ag-e

de ses modèles; cependant il cherche à les amender, et, par

exemple, s'il met quelques mots malsonnants dans la bouche

d'un ecclésiastique, le prêtre Anselme de la Veuve, ailleurs,

dans les Esprits., il l'emplace par un sorcier le prêtre charg-é

par l'auteur italien de procéder à un ridicule exorcisme.

Les comédies de Larivey n'étant ainsi que des comédies ita-

liennes à peine recouvertes d'un costume français, quelques

mots sur chacune d'elles suffiront. Le Laquais, où se trouve un

père rival de son fils, comme l'Harpagon de VAvare, et où l'on

peut remarquer quelques bons traits de caractère, paraît être la

première des traductions dramatiques de l'auteur, et comme une

traduction d'essai : le style en est inférieur à celui des Corrivaux

et l'adaptation française en est insuffisante. — La Veuve est

beaucoup mieux écrite, et la moitié de la pièce est très amu-

sante ; l'autre moitié, trop compliquée d'ailleurs, est obscurcie

par des coupures maladroites. Ce qui fait l'intérêt de l'œuvre,

c'est surtout le personnag-e de Guillemette, l'expression la plus

vigoureuse, avant la Françoise des Contents, du type que Régnier

incarnera plus tard dans Macette. — Les Esprits sont la plus

connue des pièces de Larivey, et celle peut-être où il a apporté

le jdus de modifications à son modèle; inspirée par les Adelphes,

la Mostellaria, ÏAulularia, elle constitue à la fois une i)ièce à

thèse écourtée et insuffisamment logique, — une comédie d'in-

trigue folle, animée, habilement conduite, — une étude de

caractère intéressante et, par endroits, j)rofonde; Regnard dans

le Retour imprévu et Molière dans l'Avare paraissent également
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en avoir fait leur profit. —- Le. Morfondu (c'est un vieillard qui

devient ainsi morfondu par une nuit glacée) est d'une compli-

cation extrême et d'un comique singulièrement cruel : qu'on se

figure un Chapeau de paille d'Italie lugubre. — Les Jaloux con-

tiennent quelques scènes plus gaies, mais sont, dans l'ensemble,

peu intéressants et obscurs. — Les Ecoliers, enfin, très clairs,

animés, amusants, renferment un commencement d'étude de

mœurs avec le personnage de Lisette, une Madame Benoiton tou-

jours sortie, et avec ses gais étudiants à la philosophique devise :

« Mille livres de soucy ne paieront pas une once de dettes ».

Ce théâtre, pour exotique qu'il soit, n'en constitue pas moins

un important chaînon de notre histoire dramatique, car il a été

lu et imité, même au xvn*" siècle, même par Molière, et il a for-

tement contribué à établir en France une tradition italienne à

laquelle des chefs-d'œuvre classiques se rattachent. La langue

aussi en a été fort utile, et sur ce point Larivey peut être pro-

clamé original , car les moindres changements apportés à la

forme suffisent pour attester un véritable écrivain : un mot de

plus ou de moins dans une phrase suffit pour la transformer et

la rendre, de terne expressive, de médiocre excellente. « Jamais

mon frère ne fut jilus heureux que quand sa femme mourut »,

dit l'auteur italien; « que (juand elle eut la terre sur le bec »,

traduit Larivey. « Tu as beaucoup d'afTiiires », — « tu as plus

d'affaires que le légat * ». C'est peu de chose que chacune de

ces modifications; réunies, elles donnent au style le naturel, la

vie, la force comique
;
pour illuminer tout un [lassage et pour

éclairer tout un caractère, il suffit parfois d'une image ou d'une

locution populaire ajoutée à pro|)Os.

Odet de Turnèbe et « la Gélestine » .— Odet de Turnèbe,

l'auteur des Contents, garde intacte, si même il ne la rend pas

plus souple, plus naïve, plus pittoresque, plus claire, la langue

des Esprits et des Ecoliers; et, en même temps, il paraît avoir

beaucoup plus d'originalité que Larivey pour l'invention et pour

la disposition de son sujet. Il imite la comédie italienne avec

indépendance et avec goût; il combine cette imitation avec celle

de la célèbre tragi-coynédie espagnole de Fernando de Rojas,

la Célestine. »

1. Voir Emile Chaslos, La comédie en France au xvi" iiècle.
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Par ses défauts comme par ses qualités, la Célesline était

faite pour plaire au xvi" siècle ; aussi avait-elle eu en France le

même succès qu'en Espagne, en Italie et dans les Pays-Bas.

En 1578, Jacques de Lavardin en publiait une cinquième traduc-

tion, d'un style assez pur, avec quelques modifications de détail

et surtout avec une conclusion moins amère, plus chrétienne

que celle de l'original; Jean de La Taille en avait imité un pas-

sage dans ses Corrivaux; Larivey — ou, si l'on veut, Buona-

parte — s'en était fort inspiré pour son personnage de Guille-

mette; et c'est une Guillemette aussi qu'Odet de Turnèbe en a

tirée.

Fils d'un des plus savants humanistes de la Renaissance,

Adrien Turnèbe, Odet s'était de bonne heure fait apprécier

comme savant, poète et homme d'esprit. Après avoir été avocat

au Parlement de Paris, il venait d'être nommé premier prési-

dent de la Cour des monnaies, lorsque la fièvre chaude l'emporta

en 1581, âgé de moins de vingt-huit ans. Dans ses papiers se

trouvait le manuscrit des Contents, qu'un ami publia en 1584.

Dans leur ensemble, les Contents sont un pur imbroglio à l'ita-

lienne, dont l'intrigue est fort invraisemblable, mais amusante

et claire; on y trouve trois amoureux qui désirent la main d'une

même jeune fille, des valets retors, un écornifleur, un soldat

fanfaron; et le premier rôle n'appartient même pas à l'un de

ces personnages traditionnels : il est dévolu à un personnage

muet et inanimé, au ])el ha])it incarnat du jeune Eustache. Dix

fois cet habit paraît, disparait, reparaît, change de porteur,

comme, inversement, il arrive que nos actrices changent de robe :

il est infatigable. A côté de l'intrigue folle, les Contents nous

offrent des parties plus sérieuses : de bons traits satiriques, des

scènes pleines de naturel et de vérité, et l'exposition la plus

vive, la plus franche, la mieux faite pour nous faire connaître

les caractères et les sentiments des personnages en scène, qui

sans doute ait été écrite en France avant Molière. Enfin les

Contents renferment le type de Françoise.

Françoise, c'est encore Guillemette et c'est encore Gélestine;

mais c'est une Gélestine qui a renoncé à son bouge et que les

honnêtes gens peuvent étudier avec moins de scrupules, c'est

une Guillemette moins crapuhnise à la fois et jdus saisissante.
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Françoise est déjà un caractère peint avec la sobriété, l'ampleur

et quelque peu la manière abstraite des caractères classiques.

Qu'est-ce au juste dans le monde que cette vieille femme? quelle

est son histoire? quelles sont ses occupations? Nous n'en savons

rien : nous ne voyons que sa perversité, son incomparable talent

pour l'intrigue et son hypocrisie. Macette, Frosine et Tartuffe

sont ses descendants : Turnèbe, dans son esquisse rapide, mais

déjà singulièrement remarquable, nous a indiqué d'avance les

traits principaux de ces trois grandes figures classiques.

François d'Amboise. — Les Contents ont leurs défauts,

mais les Contents sont le chef-d'œuvre de la comédie du

xvi" siècle. La pièce des Acapol/taines, publiée par l'avocat au

Parlement (depuis conseiller du roi) François d'Amboise en 1584,

et, d'après lui, composée fort antérieurement, leur est de beau-

coup inférieure. Un style sain et pur, mais où la vivacité et

l'entrain sont rares; une intrig-ue touffue, mais plus romanesque

que plaisante, avec des scènes qui confinent à la comédie lar-

moyante; peu d'étude des mœurs et des caractères, voilà ce

qu'on trouve dans la dernière de nos comédies en prose. Le

personnage le plus intéressant en est le g-entilhomme don

Dieghos, caricature de la morgue, de la galanterie et de la g'ueu-

serie espag-noles, pendant curieux de la caricature italienne de

Grévin, Panthaleone. Gomme Gré vin, d'Amboise prétend avoir

mis en scène une aventure parisienne, et, plus que Grévin, ce

traducteur de Piccolomini et d'Ortensio Lando, cet ami de

Larivey paraît avoir payé tribut aux Italiens.

Troisième période : encore la comédie en vers, déca-

dence de la comédie. — Après Turnèbe et d'Amboise, le

vers de huit syllabes reparaît, plus lâché, plus sautillant, plus

inhabile que jamais à resserrer et à faire saillir la pensée. A
vrai dire, d'ailleurs, il n'avait jamais été complètement aban-

donné, et son nouveau règne est loin d'être brillant. En 1576, il

avait servi à Pierre Le l^oyer pour son Muet insensé. En 1583,

Gabriel (^Ihappuis l'emploie pour sa traduction de VAvare cornu

de Doni. Les Ecoliers sont peut-être antérieurs à cette dernière

œuvre, si leur savant auteur, le cbanoine et syndic de la cathé-

drale d'Autun François Perrin a dû les rechercher « parmi un

grand fatras de vieux papiers » pour pouvoir les publier



LA CUMEDIE 311

en 1589; ot cette pièce, en effet, ne rappelle pas seulement celles

de Jodelle et de Grévin par le rythme, mais aussi par certains

détails du style, par la simplicité de l'intrigue, par son person-

nage du prieur Sobrin, dont le caractère, fort peu ecclésiastique,

ressemble à ceux d'Eugène et du protonotaire de la Trésorlère,

enfin par certaines déclarations de son prologue, échos du

prologue de loo2. Que reste-t-il donc pour toute la période qui

va de 1583 à IGOO? les Dér/icisés de Jean (lodard (159i), imita-

tion médiocre des Supposas de l'Arioste, où l'on ne peut louer

qu'une qualité, à la vérité fort rare au xvi'^ siècle : la décence.

Caractère général de la comédie du XVI" siècle.— On

voit combien, la scène lui manquant, la décadence de ce théâtre

comique a été rapide. Mais, au temps même où il paraissait le

plus florissant, il ne laissait pas d'avoir les défauts les plus

graves : manque d'originalité, pauvreté de l'étude des mœurs,

bassesse morale, monotonie. Tous ces défauts se tiennent et se

ramènent à un seul. La comédie « montre la dextérité de l'es-

prit », disait Larivey, traduisant la pensée des Italiens; mais c'est

l'étude seule de l'homme qui donne à la comédie la variété vraie

et toute la noblesse morale que peut comporter ce g'enre ; si la

comédie ne cherche qu'à faire rire, elle le fait bientôt par les

moyens les i»lus contestables; si elle ne se pique que d'ing'énio-

sité, il s'établit bientôt des recettes pour faire une pièce ingé-

nieuse, et l'on tombe dans la convention. Aussi combien sont

conventionnels les j»rocédés de composition , conventionnelles

les mœurs, conventionnels les caractères de cette comédie du

xvi° siècle ! La plupart de ces personnag^es qui choisissent la rue

pour y traiter les affaires les plus sérieuses
;
qui, s'ils conversent,

multiplient les apartés et, s'ils sont seuls, souflrent d'une extrava-

g'ante incontinence de lang'age, nous les reconnaissons, quelques

noms qu'ils portent : c'est le personnel de la comédie italienne;

c'est Léandi-e et Isabelle, les amoureux; Scapin ou Arlequin, les

valets; Pantalon, le vieux marchand; le Docteur, le pédant de

Bolog'ne; et le ca|)itan tei'ril)b' aux mille noms retentissants ;

Fracasse, Tranche-Montagne ou Uliinocéros. Depuis Grévin, nos

auteurs comiques se sont passé des uns aux autres ces fantoches :

ils devraient être usés, et n'en serviront pas moins au siècle

suivant.
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IV. — Le drame irrégulier et la pastorale.

Tragédie et comédie ne constituent pas tout le théâtre de la

Renaissance : l'œuvre la plus dramatique de Robert Garnier, la

Bradamanle, porte précisément le titre de tragecomedie.

Bradamante . — Cette fois Garnier a construit sa pièce tout

autrement qu'il n'avait l'habitude de le faire. Sans doute il y a

mis encore trop de monologues et de discours ; mais les machines

tragiques ont disparu ; Faction se dévelopjte autant que possible

sous nos yeux, d'une façon aisée et naturelle; en règle générale,

les personnages se rencontrent et s'o}q)osent. Le second acte

surtout est, à cet égard, caractéristique : Aymon et Béatrix s'y

entretiennent de leur vif désir de marier leur tille Bradamante

au fils de l'empereur de Grèce, Léon, et de la résistance qu'op-

pose leur fille à ce mariage; — Renaud, frère de Bradamante,

étant d'accord avec elle pour préférer Roger à Léon, vient com-

battre les intentions de son père; — Béatrix essaie de gagner

Bradamante à ses idées, et se laisse presque gagner à celles de

sa fille. Et de même, dans la suite, Léon, qui ne peut (obtenir

la main de Bradamante qu'en triomphant d'elle en champ clos,

compte, pour vaincre la guerrière, sur un chevalier inconnu,

son obligé, qui lui a promis le secours de son bras, mais qui,

hélas! n'est autre que l'amant même de Bradamante, Roger :

Roger et Léon sont mis en présence avant le combat. Vainqueur

pour le compte d'autrui, Roger se désespère et fuit dans la soli-

tude : mais Léon apprend son secret, et lui abandonne Brada-

mante; nous avons une nouvelle scène entre ces deux rivaux

généreux. Yoilà enfin qui est vivant, voilà enfin qui convient au

théâtre ; comment se peut-il que Garnier ait accompli de tels

progrès depuis la Troade et Anligoncl

Nos dramaturges du xvi" siècle sont toujours des écoliers, et,

s'ils valent plus ou moins, c'est souvent selon les maîtres qu'ils

suivent. En écrivant Bradaiuanle, Garnier a renoncé à l'imita-

tion de Sénèque pour s'attacher au poète le plus aimable et le

plus natarellement créateur de l'Italie, à l'Arioste : et voilà sur-

tout d'oii vient la vie et l'agrément de sa nouvelle œuvre. C'est
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dans le Roland furieux qu'il a trouvé les scènes entre Aymon

et Renaud, entre Béatrix et Bradamante, entre Léon et Roger.

Et son imitation n'a pas toujours su s'arrêter à temps : pour

avoir vu dans l'Ariostc la maiiicienne Mélisse, il a aussi fait

paraître Mélisse, que nous ne connaissons pas et dont nous

n'avons que faire
;
pour avoir constaté que l'Arioste avait, pen-

dant tout le temps de cet épisode, laissé inconnus l'un à l'autre

Roger et Bradamante, il a eu grand soin, lui aussi, de les tenir

séparés ; mais le lecteur de l'Arioste avait souvent vu ensemble

<:es amoureux, et il n'en est pas de même de nous; et d'ailleurs

le théâtre a ses lois particulières : on n'y admet pas que deux

-êtres qui s'adorent et qui sont forcés de se combattre se lamen-

tent uniquement dans des monologues parallèles, on n'y veut pas

d'un Cid « où manquent les deux duos immortels de Rodrigue

et de Chimène * »

.

Suivant de trop près l'Arioste par endroits, Garnier ne sait pas

le suivre d'assez près ailleurs. Il a négligé l'excellent dénoue-

ment que lui fournissait le Roland furieux : Aymon consentant

au mariage de sa fille avec Roger avant de savoir que les ambas-

sadeurs de Bulgarie apportent à celui-ci une couronne, et l'hon-

neur nouveau conféré à Roger servant seulement à dédommager

Aymon et Béatrix du sacrifice fait par leur ambition. Dans

Bradamante, c'est l'arrivée des ambassadeurs, et par suite c'est

le hasard, qui décide du consentement d'Aymon et du dénoue-

ment. Enfin Garnier, incapable d'observer les nuances délicates

et fines où se joue l'art de l'Arioste, a exagéré tantôt le côté

tragique, tantôt le côté comique de son sujet. Au premier acte,

ayant à faire parler Charlemagne, il n'a pu s'empêcher d'écrire

un hors-d'œuvre emphatique, un prologue de tragédie; au

second, montrant la colère et tout à la fois la faiblesse d'Aymon,

il n'a pas su se priver du plaisir de faire parler le vieux duc

comme un Rodomont ou un Taillebras.

Ainsi l'harmonie des tons et des couleurs manque dans Bra-

damante, et le défaut est grave. Mais les mérites de l'œuvre n'en

sont pas moins incontestables. Garnier y a semé les beaux vers,

il a ingénieusement distribué l'action, il a développé agréable-

1. Faguel, La Tragédie franc, au XVl' s., p. SIS.
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ment quelques indications rapides de l'Arioste, et, mettant plus

en lumière les caractères dWymon et de Béatrix, tels que ce

poète les avait conçus, il a ajouté à son modèle toute une partie

comique remarquable. Béatrix, entichée de grandeur, s'oppose

bien à Avmon, llatté aussi de devenir le beau-père d'un futur

empereur, mais plus préoccupé du bien-être matériel de sa fille

et plus sensible à de mesquines considérations d'avarice. En

même temps, elle est plus aimante que l'entêté vieillard, et elle a

bien, en face de son mari et de sa fille, toute la faiblesse qui

convient à une femme au rôle effacé : devant son mari elle se

charge de faire entendre raison <à sa fille, devant sa fille elle se

charge de faire entendre raison à son mari, mais elle manque

d'énerg^ie devant la colère de l'un aussi bien que devant le déses-

poir de l'autre.

Citons la fin de ces deux scènes. Béatrix dit à Aymon :

Je vay parler à elle, et feray si je puis

(Ju'elle me tirera des peines où je suis...

Dieu me soit favorable
;

puis à Bradamante, qui l'a effrayée en la menaçant de se faire

religieuse :

Plusfost présentement puissé-je tomber morte,

Que vivante, ô m'amour, je vous perde en la sorte!

Ne vous auroy-je point en mes propos despieu?

N'auroy-je imprudemment vostre courrou.x: esmeu ?

Vous ay-je esté trop rude? helas ! n'y prenez garde,

Ne vous en faschez point, j'ay failli par mégarde.

Plustost ayez Roger, allez-le poursuivant.

Que vous enfermer vive aux cloistres d'un Couvent.

— Je ne veux espouser homme qui ne vous plaise.

— Mon Dieu ne craignez point, j'en sei-ay bien fort aise!

Aymon le voudra bien, je m'en vay le trouver

Pour l'induire à vouloir cet accord approuver.

Las! ne pleurez donc point, serenez vostro face.

Essuyez-vous les yeux et leur rendez leur grâce :

Vous me faites mourir de vous voir souspirer.

lié Dieu qu"un enfant peut nos esprits marlyrer !

(II, 1, et II, 3.)

Citons encore quelques vers piquants de la scène entre Renaud

et Avmon :
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Quoy? l'avez-vous promise? — Ûuy bien. — Sans son vouloir?

Et s'il est autre? — Et puis? le mien doit prévaloir :

Je cognois mieux son bien que non pas elle mesme.
— Luy voulez-vous bailler un mari qu'elle n'aime?

— Pourquoy n'aimeroit-elle un fils d'un Empereur?

Quoi qu'il faille penser de roriminalih'' de Oarnier, et quelle

que soit la proportion des défauts et des qualit«''S dans lirada-

m((nfe. cette œuvre était dij^ne de faire vivre le nom de tragi-

comédie, jusque-là appli([ué à quelques mystèi-es et à quelques

moralités sans valeur' : elle y a réussi; — elle méritait d'être

le point de départ d'un genre nouveau : elle y a échoué.

h'Isabellc de Montreux est tirée de l'Arioste, mais, avec son

apparition d'ombre au début et, à la fin, son suicide héroïque

raconté par un messager, elle a la prétention d'être une tragédie

rég-ulière ; d'autres pièces sont irrégulières et romanesques, et

sortent nettement des cadres tragique et comique, mais elles ne

ressemblent en rien à Bradamante.

Le drame irrégulier. — Au milieu de cette anarchie, il est

difficile de recomiaître quelles œuvres se rattachent au théâtre

du moyen âge plus ou moins modilîé, <|uelles Œ'uvres appai-

tiennent au théâtre de la Renaissance tombé « à cause de l'im-

pression trop commune » aux mains d'auteurs d'une humeur

indépendante et d'une imagination déréglée. L'étrange Peste de

la peste de Du Monin (1584), dont parle Sainte-Beuve, est, en

dépit de ses cinq actes et de ses chœurs, une « moralité reli-

gieuse digne du xv° siècle ». Mais est-ce une moralité aussi que

Philanire, femme d^Bippoli/le, drame sombre et grossier, avec

des passag'es touchants, qu'un régent du collège de Bourgogne,

Claude Rouillet, a publié en latin dès 1556 et en français dès

1563? Que penser à'Akoubar ou la Loi/auté trahie de Du Hamel

(1586), avec son magicien, ses sauvages du Canada, ses com-

plications bizarres — et ses chœurs? L'auteur, avocat au Parle-

ment de Normandie, a bien cru dédier à « Philipp(^ Desportes,

abbé de Tyroii », un(> leuvre dans le goût <\o la Renaissance. La

plus intéressante de ces pièces irrégulières est la Liicelle (1576),

pour laquelle Ronsard et Daurat promettaient à l'auteur, Louis

I. 11 faut pourtant accorder une menlion spéciale à la Lucelle ûo Louis le Jars,

« tragi-ct)medie en proze françoise ",qui est de 1570. Voir au parajj;raplie suivant-
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le Jars, la double couronne du tragique et du comique. Louis le

Jars Fa écrite en prose pour les raisons mêmes que son ami

Larivey allait invoquer trois ans plus tard *
; il y a mêlé tous les

tons, tous les styles et tous les genres; il en a fait ime pièce

comme nous en avons tant vu de nos jours, comme Larivey en

devait écrire une dans sa Constance (1611). D'un étrange fatras

de pédantisme, de préciosité, de pathétique romanesque et naïf,

de grossière boulTonnerie, se détachent, dans la Lucelle, quelques

scènes naturelles et hien conduites, quelques sentiments vrais

assez délicatement exprimés.

La pastorale. — Pendant que se préparait ainsi le théâtre

irrégulier du commencement du xvii" siècle, un nouveau genre

avait surgi, que le xvu" siècle devait aussi voir fleurir : la ])asto-

rale. D'abord simple églogue imitée de ïhéocrite ou de Virgile,

la pastorale avait bientôt pris en France la forme dramatique :

dans ses Ombres, qu'il appelait une comédie (156G), Nicolas

Filleul mettait un devin, un satyre et des bergères insensibles

qui finissent par céder à l'amour. L'influence de l'Italie n'avait

sans doute pas été étrangère à cette transformation; après

YAminta du Tasse (1581), après le Pastor fido de Guarini

(1590), après la première traduction de la Diane espagnole de

Montemayor (1578), le mouvement se précipite. Nicolas de

Montreux publie les trois pastourelles iVAthlette (1585), Diane

(1592), Arimène (1597), pleines d'amours contrariés, de revire-

ments de passion, de magie; Roland Brissct imite une pastorale

Aq Luigi Grotto dans sa Diéromène (1592); Claude de Bassecourt

suit de |)rès le Pastor /ido et surtout YA?7îinta dans sa Tirir/i-

comédie pastorale ou Mi/las (4594). Le genre avait déjà sa poé-

tique, beaucoup trop précise et minutieuse : il ne lui manquait

que d'avoir produit des œuvres de talent ou, plus simplement,

des œuvres qui méritassent d'être lues.

1. » S'il est ainsi (Monsieur) qu'en la Tragédie ou Comédie on s'eirorce de
représenter les actions humaines au plus près du naturel : il me semble, soubz
vostre meilleur advis, cslre plus sceant les faire reciter en proze qu'en vers :

parce que négociant les uns avec les autres on n'a pas accouslumé de parler en
rilhme, encore moins les valletz, chambrières et autres leurs semblables, qui

y sont souvent inlroduictz : et d'aillieurs la difficulté du vers contraint quelques-
fois de telle façon ceux qui n'ont la poésie de nature, cl leur oste si bien la

liberté du langage, et propriété d'aucunes phrases, qu'ils sont contraincts se

retrancher en plusieurs bons discours, propres à explicquer l'eiïect et le sens de
ce (pi'ils ont envie d'exprimer. » Déclicace à Monsieur de Guillon, chevallier,

conseiller du Roij et conlroolleur r/eneral de son artillerie.
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1887, in-24; id., Alexandre Hardy et h; théâtre français à la fin du XVl'^ et

au commencement du XVW^ siècle, Paris, 1889, in-8; id., De l'établissement

de la tragédie en France, dans Revue d'art dramatique, 15 janv. 1892). —
Sur la Comédie, le principal ouvrage est E. Chasles. La comédie en France

au XVl<' siècle, Paris, 1862, in-8. — Voir aussi Fontanelle, Vie de P. Cor-

neille, avec Vhistoire du théâtre français jusqu'à lui il68o). — Euard, Coup

cVœil sur l'histoire de l'ancien théâtre français {Mélanges de littérature, t. IV,

1801). — Sainte-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française

et du théâtre français au XVl" siècle. — Edélestand du Méril, Du déve-

loppement de la tragédie en France, dans les Études sur quelques points

d'archéologie et d'histoire littéraire, Paris, 1862, in-8. — Alphonse Royer,

Histoire universelle du théâtre, 4 vol. in-8, Paris (t. I et 11, 1869). — H. Tivier,

Histoire de la littérature dramaiique en France dcpins ses origines jusqu'au

Cid, Paris, 1873, in-8. — Darmesteter et Hatzfeld, Le XVI" siècle en

France, Paris, 2e édit. 1883, in-12. — Petit de Julleville, Le théâtre en

France, Paris, 1889. in-12. —On peut encore trouver diitilcs renseignements

dans les meilleures compilations du xviir^^ siècle : VHistoire du théâtre

françois des frères Parfaict, t. III; — la Bibliothèque du théâtre français

de La Vallière, t. I; — les Recherches sur les théâtres de France de De
Beauchamps. t. I; — ainsi que dans les Bibliothèques françaises de La
Croix du Maine et Du Verdier, et dans le Catalogue de la Bibliothèque

dramatique de M. dcSolcinnc, t. I et II, et supplément du t. I, 1843-1844, in-8.

ÉtiKieM l>artîculîère!*. — Chassang, Des essais dramatiques imités

de Vanl'iquilé au XIV et au XV siècle, Paris, 1852, in-8. — W. Cloetta,

Bclirdge zur Litteraturgeschichte des Mittclalters und der Renaissance, I :
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KomOdie und Tragndie im Mittelalter, Halle, 1890, in-8. — Egger. L'hellé-

nisme en France. 2 vol. in-8, Paris, 1869. — L. Massabieau. De Ravii^il

Textoris comœdih seu de comœdiis coUerjioi'um in Gallia, prœsertun ineunte

sexto dccimo ssecuto. Paris, 1878, in-8. — Cougny. Des représentations dra-

maliques. et partiruUèrcmcnt de la comédie politique dans les collèges, Paris.

1860. in-8. — Boysse, Le théâtre des jésuites. Paris, 1880, in-12. — Petit de
JuUeville. Le>i comédiens en France au moijen âge (ch. ix, Les écoliers). —
H. Breitinger. Les unités d'Aristole avant le Cid de Corneille. Genève,

1879, in-i2 (cf. Revue critique, 1879, II. p. 478). — Antoine Benoist. Les

théories dramatiques avant les discours de Corneille, dans Annales de la

Faculté des lettres de Bordeaux, 1891. — Lintilhac. De J.-C. Scaligeri poetice,

Paris, 1887, in-8, et Un coup d'r^tat dans lu Uépublique des lettres: J.-C. Sca-

liger fondateur du a. classicisme » cent a7is avant Boileau, dans Nouvelle Revue,

15 mai et l^"" juin 1890. — Kulcke. Jean de la Taille s Famine im Verhdltniss

zu Scneca's Troades (Zeitschrift fiir franz. Sprache und Litt., Supplément-

Hefl III I. — Bernage, Étude sur Robert Garnier, Paris. 1880. in-8. —
Paul Kahnt. Geda)ikenkrcis der Scntenzen in Jodelle''s und Garnier s Tra-

godicn und Sencca'^ Eiuflass auf dcnselben, Marburg, 1887, in-8 (Aug. und

Abhandl. 76). — Hans Raeder. die Tropen und Figuren hei R. Garnier,

ihrem Inhalt nach untersucht und in der runiischen Tragodien mit der latci-

nischen Vorlage verglichen, Wansbeck, 1886, in-8. — Jules Lemaître,
Conlerence sur les Contents, et Doumic. Conférence sur les Esprits (Revue

(les cours et conférences, 20 mai et 27 mai 1893). — E. Roy, « VAvarc »

de Doni et « L'avare s de Molière, dans Revue d'histoire littéraire de la

France, 15 janvier 1894.

Les gravures que nous avons reproduites hors texte ont été signalées par

M. G. Bapst (dans son intéressant Essai sur l'histoire du théâtre, p. 145, n.),

en même temps que deux autres, de Nicolas Le Blon (d'après Janet) et de

Liefrink, qui n'en sont que des variantes. Mais le titre : la Farce des Grecs,

employé par M. Bapst, provient d'ime mauvaise lecture de la légende

inscrite au bas des planches de Jean de Gourniont et de Le Blon :

La farce<,> des Grecx decenduo
Hommes sur tous ingénieux,

.S'est par nostre France rendue
Pour remoustrer jeunes et vieux...

Ces gravures représentant une scène dont la décoration consiste en un
simple « fond d'étoffes flottantes accrochées par en haut », M. Bapst y voit

une preuve que la décoration simultanée n'était pas en vigueur sur le

théâtre public dans la seconde moitié du XVF siècle. Or, même si les

auteurs des dessins avaient, en les composant, songé à l'Hôtel de Bour-

gogne, de courtes pièces comiques ne comportant pas de changements de

lieux pouvaient être jouées devant un rideau sur une scène habituellement

consacrée à la décoration simultanée; mais surtout quel indice a-t-on qu'il

s'agisse ici de Fllùtel de Bourgogne? La disposition même de ce fond flot-

tant, l'absence de murs latéraux, ce plancher posé sur des tréteaux de

bois, la composition et l'attitude du public, tout annonce une représenta-

tion en plein air et un théâtre improvisé. >'os dessins peuvent donner une
idée des représentations données dans les collèges, alors qu'on y jouait les

Ébahis de Grévin et qu'on les y faisait même suivre des jeux satyriques

appelés les Veaux.



CHAPITRE YII

THEOLOGIENS ET PREDICATEURS '

Calvin. — Farel, Viret, Th. de Bèze, Duplessis-Mornay.
Saint François de Sales. — Le cardinal Du Perron,

Jiisijirau xvi° siècle, la théologie cathnlicjiio avait usé exclu-

sivement du latin. Dès son origine, la Réforme, avide de per-

suader la foule encore plus que de réfuter les docteurs, employa

la lang-ue vulixaire. Après quelque hésitation, les catholiques se

servirent du même idiome pour répondre et se défendre; une

littérature nouvelle naquit et se développa rapidement : la littéra-

ture religieuse. C'est celle que nous étudions dans ce chapitre,

surtout dans les œuvres de ces deux grands auteurs, Calvin et

saint François de Sales. Ce n'est pas le lieu de discuter les

diverg'ences théologiques : Fhonnue et l'écrivain nous occupe-

ront seuls.

/. — Calvin.

Vie de Calvin. — Jean Cauvin, ou Calvin ', naquit à Noyon,

le 10 juillet 1501); deuxièm(> lils de Gérard Cauvin, notaire

apostolique, greflier de roflicialité, pr* »l(Mir (hi chapitre. Ce

1. Par .M.M. Pclil de Jnllrvillr. i.rofcss.Mir ii la Faculli" des Icllivs de ITiii-

vcrsité de Paris (p. ;îl'J-3oi), el Alfred Iti'helliaii. dndeiir es leltres. Itibliothe-

raire à l'Inslitut. (p. :]5o-'p0o).

2. II s'appelait Cauvin, en lalin ('(ilvimis. Puis la forme, franeaise do son nom
fiil refaile sur la forme laliiie, connue la première i)ar ses premiers écrits.
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père si bien pourvu de charijo.s dans l'administration des biens

ecclésiastiques n'eut pas de peine à obtenir pour ses fils, encore

en bas âge, une petite part aux richesses dont il avait la garde.

Le puîné, Jean, avant sa douzième année, reçut un premier

bénéfice le 19 mai 1521. Six ans plus tard, le 27 septem-

bre 1527, à dix-huit ans, il fut pourvu de la cure de Saint-Martin

de Martheville, près de Ycrmand (Aisne), qu'il échangea par la

suite contre celle de Pont-l'F^vèque (près de Noyon). La néces-

sité d'indemniser un prêtre qui remplissait à sa place ces fonc-

tions dont il n'avait que le titre, réduisait sensiblement le

produit réel de la cure et du bénéfice.

A quatorze ans (août 1523), Jean Calvin fut envoyé aux

écoles à Paris. Au collège de la Marche, il fut élève du célèbre

Mathurin Gordier, le meilleur professeur d'humanités de ce

temps. Du collège de la IMarche, il passa dans celui de Mon-

taigu, dont l'austère et rebutante discipline contribua peut-être

à lui inspirer le dégoût des traditions du passé. Partout ses

succès furent brillants, ses progrès rapides. Cependant Gérard

Cauvin, qui avait d'abord destiné son fils à l'Eglise, changeant

ses vues, voulut en faire un juriste; il l'envoya, en 1528, étudier

le droit, à Orléans, sous Pierre de l'Estoile; puis, en 1530, à

Bourges, sous le fameux Alciat : là aussi Melchior Wolmar l'ins-

truisit des lettres anciennes. Gérard Cauvin luourut l'année sui-

vante (25 mai 1531), brouillé avec le chapitre de Noyon; ces

difficultés domestiques, dont l'histoire est obscure, avaient dû

éveiller ou du moins aigrir les premiers griefs de Jean Calvin,

sinon contre le dogme, au moins contre la discipline ecclésias-

tique. Le commerce des luthériens, dont le nombre grossissait

tous les jours, et particulièrement l'influence de Pierre Robert

Olivetan, ami et parent des Calvin, lequel, ayant puisé à Stras-

bourg les idées de réforme religieuse , venait de les rapporter à

Noyon, acheva de détacher peu à peu Jean Calvin de la com-

munion catholique. La rupture ne se fit pas brusquement; l'évo-

lution religieuse fut chez lui lente et graduée, méditée sans

secousses, achevée sans déchirement; longtemps intérieure, elle

éclata lorsqu'elle fut complète. Le fameux discours sur la jus-

tification par la foi qu'il inspira au recteur Nicolas Cop fut

prononcé le 18 novembre 1533.
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Jusque-là il s'était tenu en dehors des querelles religieuses;

il étudiait le grec à Paris, sous Pierre Danès (1531); il publiait

(4 avril lo32) son premier ouvrage, un commentaire sur le

livre de Sénèque De clementia, où l'on ne trouve (quoi qu'on

ait dit) aucune allusion au bûcher des premiers luthériens. Il

passa à Orléans l'hiver de 1532 à 1533. Ces travaux semblaient

promettn^ un juriste ou un humaniste, peut-être d'humeur assez

libre, mais non un réformateur. Le discours de Nicolas Gop

éclata comme un coup de tonnerre dans un ciel encore serein
;

il fît scandale; le harang-ueur dut s'enfuir. Calvin, convaincu

d'avoir inspiré Nicolas Gop, sinon fourni tout le discours, se

réfug-ia en Saintonge, chez Louis du Tillet, curé de Glaix. I*iîais

bientôt l'orag-e se dissipe; Galvin reparaît tranquillement à

Paris, et la même année (4 mai 1534) se démet de ses béné-

fices, en désig'nant son successeur, ce qui semble prouver que

la rupture n'était pas encore officielle. L'affaire des phicnnh

contre la messe insolemment affichés jusque sur la porte de la

chambre royale (19 octobre 1534) inaug-ure une période nou-

velle de répression violente. Galvin s'enfuit à Bàle, par Stras-

bourg-. Au mois d'août 1535, c'est là qu'il termine Vlmtihition

chrétienne dans sa première forme '. De Bàle, il gagne Fer-

rare, où la duchesse Renée de France, fille de Louis XII,

avait ouvert dans sa cour un refuge aux réformés. Bientôt le

duc, moins facile, s'inquiète, veut les éloigner; mais telle est

à cette époque l'incohérence de la politique royale en France

,

que Galvin put encore reparaître, en 1536, à Paris et à Noyon,

sans être inquiété (probablement à la faveur de l'édit de

Lyon — 31 mai 1536 — qui suspendit les poursuites contre les

hérétiques). La même année il s'éloigna définitivement; son pays

ne le revit plus. Il entra dans Genève au mois d'août 1536.

Gette ville venait de secouer tour à tour le joug de ses deux

maîtres, le duc de Savoie et l'évèque (1533). Devenue répu-

blique indépendante, Guillaume Farel l'avait convertie à la

1. L'édil de Coiicy qui proimilguait une sorte d'amnistie en faveur des

hérétiques, ou du moins arrêtait les poursuites, est du Itî juillet 1533. La

lettre-préface de Calvin à François I" n'y fait aucune allusion, et ne parle que

des rigueurs déployées contre les réformés. Elle est toutefois datée du 1"' août

lo3o. Mais Galvin, à Bàle, a pu n'avoir p:is connaissance à cette date de l'édit

promulgué quinze jours auparavant.
o

I

Histoire de la i.ani.ue. IH. ^'
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Réforme (lo3o); mais Farol manquait, sinon d'énergie, du

moins de talent politique, et se trouvait fort embarrassé pour

gouverner sa conquête. Calvin, dont il devina le génie, lui parut

envoyé de Dieu pour achever son œuvre. Il l'adjura de se fixer

à Genève, et l'y décida, non sans peine. Calvin a toujours affirmé

qu'il était naturellement timide ; et plus porté par goût à l'étude

qu'à l'action. Mais une fois engagé, il agit, contre son goût, et

si vigoureusement que Farel et Calvin furent bannis de Genève

en 1338. Calvin se retira à Strasbourg. Rappelé, dès 1540, par

les Genevois, qui n'avaient su quoi faire de leur liberté, il se fit

longtemps prier avant de revenir. Enfin il rentre en maître à

Genève, le 13 septembre 1541. De 1541 à 1555 son autorité fut

encore menacée souvent, contrecarrée quelquefois par le parti

des libertins * ou patriotes, dévoués à l'indépendance de la cité,

mais ennemis de la réforme rigoureuse inaugurée par Calvin.

De 1535 à sa mort (1564) Calvin fut seul maître à Genève,

et maître absolu, le parti libertin ayant été exilé ou décapité dans

la personne de ses chefs. Quand il mourut, ce roi sans titre et

sans srardes avait réyné vinat-trois ans, lonertemps contesté,

menacé, mais, à la fin, toujours obéi.

L'œuvre politique et religieuse de Calvin. — Fixer

strictement tous les points de sa doctrine, dont les grandes

lignes seulement avaient été arrêtées dans la première édition

de VInstitution de la religion chrétienne; soumettre absolument

Genève à cette doctrine et y asservir non seulement la vie

religieuse de la cité, mais sa vie jtolitique et la vie privée des

citoyens; étendre à tous les réformés français l'autorité de la

même doctrine et {dans la mesure possible) de la même disci-

pline, telle fut l'œuvre de ces Aingt années, accomplie avec une

ardeur, une activité, une constance extraordinaire. Rien ne

l'arrêta : ni sa santé débile et languissante, ni les perpétuelles

et incurables divisions delà Réforme, ni les obstacles que mul-

tipliaient sous ses pas les libertins, ni ceux que lui suscitaient.

1. Les liberl'ins s'étaient d'abord appelés hiif/uenols (confédérés, de l'allemand

Eidgenossen). Ce nom figure déjà sous cette forme dans une sottie Jouée à

Genève en Ld24 (voir notre Répertoire du Tfiédire comique en France au moyen
âge, p. 241). Littré indique une autre étymolof-de du nom de huguenot donné aux
protestants français et croit que cette appellation date de 1560. Mais il n'a pas

connu la sottie de 1324.
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de loin, le duc de Savoie, le pape ou l'empereur. Il triompha

de tout, et mourut en pleine victoire, maître incontesté de

Genève, et, par Genève, de cent églises réformées qui, en plu-

sieurs lieux, faisaient échec aux rois et aux princes, ailleurs

les dominaient, ou les conduisaient absolument.

La grande originalité de Calvin dans l'œuvre de la Réforme,

c'est que jusqu'à lui dans l'histoire, elle apparaît comme une

sorte d'insurrection ; insurrection armée en Allemagne, insurrec-

tion d'abord pacifique en France. Lui premier essaya de faire de

l'ordre avec ce désordre, et, en partie, il y réussit; ayant surtout,

entre toutes les formes de génie, le génie du gouvernement.

En 1538, Capiton traduisait ainsi vivement le langage que

beaucoup de réformés tenaient à leurs ministres : « J'ai l'Evan-

gile; il suffit. Je sais lire, moi aussi. Nous n'avons pas besoin

devons. Allez prêcher à qui veut vous entendre; mais laissez

leur le libre choix d'en croire ce qu'ils voudront. » C'est contre

cette façon d'entendre la religion et l'Eglise que Calvin com-

battit toute sa vie, par la plume et })ar la parole, par le glaive

et par le feu *.

La discipline de fer qu'il fit peser sur Genève étonne ou

plutôt confond nos idées modernes. La cité est divisée en quar-

tiers, qui forment autant d'inspections; chaque quartier est

visité par des examinateurs qui vont de maison en maison

interrog-er chacun sur sa foi et ses mœurs -, avec char":e

d'avertir les délinquants, d'admonester en public les opiniâtres,

d'excommunier les endurcis, de bannir les rebelles, sans pré-

judice de peines pkis graves pour les gens dangereux. Une

tyrannie si pesante a-t-elle bien pu s'établir d'une façon durable,

en si peu d'années, dans une ville jusque-là réputée, ou même
diffamée, pour la liberté de ses mœurs? La volonté d'un seul

homme a fait cette merveille, et, chose })lus étonnante encore,

l'œuvre a longtemps survécu à l'homme, tant il en avait su conso-

lider les fondements. Cette ville (pii l'avait reçu p.uivre et

fugitif, étranger, sans amis, sans famille, il n"a |iii parvenir à

l.i'-alvin (Irleslc le drsoi-drc Jusiiu'.i rùiiriiiicr vivement Icdiaron des Adrels.

lors(iii(; CL'Iui-ci s'avise de s'eiu|iarci' de Lyon r('V(iliili(iniiaii'i'inenl. Voir Lettres

pul)liées |)ar Jules Bonnet, l. Il, p. 4G8.

2. C'est ainsi (|ue sous peine d'amende on élail tenu d'aiiiieler un minisire

au chevet d'un malade dés le troisième jour de la uialadie.
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V dominer si lourdement sans soulever contre lui des haines

formidables. Il les brave avec une audace intrépide, il les déjoue

avec un bonheur qui ne s'est plus démenti depuis son retour

(en 1541). Ses amis de dehors s'épouvantent, le croient perdu; il

les rassure : « Souvent on me faict mort, ou bien navré. Mais

tant y a que je n'en sens rien... Il y a bien eu quelques mur-

mures et menaces des g-ens desbauchés qui ne peuvent porter le

chastiement. » Une femme ' « s'étoit eslevée bien fièrement.

Mais il a fallu qu'elle ait gagné les champs pour ce qu'il ne fai-

soit pas bon en la ville pour elle. Les aultres baissent bien la

teste au lieu de lever les cornes. Il y en a un qui est en danger

de payer un escot bien cher; je ne sçay si la vie n'y demeurera

point "-. Il semble advis aux jeunes gens que je les presse trop.

Mais si la bride ne leur estoit tenue roide, ce seroit pitié.

Ainsi il fault procurer leur bien, mauJgré qu'ils en ayent^ ».

Ces dernières lignes ^ résument tout l'esprit de Calvin. Ceux

qui lui ont reproché, comme une contradiction, d'avoir aussi

bien que l'Eg-lise catholique, employé le « bras séculier » à

« réprimer l'hérésie » n'ont pas compris Calvin ni la réforme

du XVI* siècle. Ils se sont fig-urés qu'elle s'était faite au nom de

la liberté, au nom de la tolérance. Rien n'est plus faux, on le

verra bien à mesure qu'on étudiera ces temps avec moins de

passion, favorable ou hostile. A l'exception d'un petit nombre

d'isolés sans influence et sans autorité (tels que ce Castellion

dont on nous racontait récemment l'intéressante histoire^), tous

les chefs de la Réforme ont eu en horreur l'idée seule de la

\. C'était celle d'Ame Perrin, riche bourgeois qui avait le plus contribué

à délivrer Genève du joug du duc de Savoie.

2. Il s'agit de Jacques Gruet qui fut condamné à mort et exécuté, douze jours

après la date de cette lettre, le :i6 juillet loi", comme séditieux, blasphémateur

et athée.

3. Lettre du 14 juillet l.'J47. Voir Lettres publiées par Jules Bonnet, t. I,

p. 212.

4. Au reste, personne au xvr siècle, et même au xvii', ne s'y était trompé, ni

du côté des catholiques, ni du côté des réformés. Au xvu° siècle encore, dans

VHistoire des variations (liv. IX), Bossue t écrivait, sans être, sur ce point, con-

tredit de personne : « Je n'ai pas besoin ici de m'expliquer sur la question de

savoir si les princes chrétiens sont en droit de se servir de la puissance du
glaive contre leurs sujets ennemis de l'Église et de la saine doctrine; puis-

qu'en ces points les protestants sont d'accord avec nous. Luther et (lalvin ont

fait des livres exprès pour établir sur ce point le droit et le devoir du magis-

trat. ..

5. Sébastien Castellion, par F. Buisson. Paris, Hachette, in-8, 189 4.
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tolérance, tous ont écrit, à leur fa^on, le traité de Théodore de

Bèze sur la nécessité de punir Thérétique par l'autorité du

magistrat civil '. Mais le plus net et le plus résolu sur ce [loint

de doctrine et de conduite, c'est Calvin. Il exècre ace point la

liberté religieuse, qui n'est à ses yeux que la liberté d'être irré-

ligieux; il condamne si fortement l'interprétation individuelle

de l'Ecriture, qu'il va jusqu'à préférer les « erreurs » de l'Eglise

romaine à cette liberté, qui apparaît à tant de gens aujour-

d'hui, comme l'idée mère du protestantisme. Une telle interpré-

tation de la réforme eût paru monstrueuse à Calvin. Qu'a-t-il

donc voulu faire? Substituer à l'autorité absolue d'une Eglise

qui « errait », selon lui, l'autorité non moins absolue d'une

Eglise en possession de la vérité. Cette Eglise, oii est-elle?

Elle est dans l'Ecriture. Mais, il y a cent façons d'interpréter

l'Ecriture, et depuis que la réforme est commencée, ces inter-

prétations se succèdent et se contredisent; laquelle est la vraie?

Calvin répond : la nôtre, n'osant dire la mienne. Mais en

fait, tant qu'il vécut, l'Eglise de Calvin, ce fut Calvin lui-même;

et là sans doute est le point faible et ruineux de cette construc-

tion si serrée, si savante, si bien armée. L'infaillibilité que

l'Eglise romaine attribuait au corps de l'Eglise, Calvin la trans-

porte, non en droit, mais en fait, aux lumières d'un seul

homme". Mais, dira-t-on, il veut la liberté, puisqu'il veut la

lumière ; tandis que l'Eglise romaine se contente d'une foi

d'abandon, accordée, pour ainsi dire, en bloc, Calvin exige une

foi raisonnée, éclairée. Mais en quel sens l'exige-t-il? Calvin

veut qu'on le comprenne, mais il ne veut pas qu'on le contredise.

La vérité qu'il enseigne est, pour lui, chose si évidente, que

ses contradicteurs ne peuvent être qu'ignorants ou de mauvaise

foi. S'ils sont ignorants, qu'ils viennent l'entendre et s'in-

struisent; s'ils sont de mauvaise foi, ils sont coupables, et l'au-

1. Toutes les Églises consultées furent unanimes à condamner Servet. On a

souvent accusé Calvin d'avoir sollicité les Juges catholiques de Vienne pour
obtenir d'eux la condamnation de Servet. Calvin a nié l'avoir fait lui-même:
mais en ajoutant que " s'il l'eût fait, il ne le voudrait pas nier, et ne croirait

pas que cela pût lui tourner à déshonneur ». Dès lo46, il écrivait à Viret (lettre

du 13 février, sept ans et demi avant l'exécution) : •< Si Servel vient à Genève,
je ne soulTrirai pas qu'il en sorte vivant. »

2. C'est ainsi qu'il écrivait aux fidèles de Poitiers : • Casialion en m'allaquant
< despite Dieu en ma personne (c'est à dire blasphème contre Dieu) et quasi le

foule aux ])ieds. »
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torité les frappe à bon droit de peines graduées ; l'autorité

ecclésiastique les excommunie d'abord; s'ils persistent, l'autorité

civile les bannit; s'ils deviennent dangereux, leur mort affran-

chira la société qu'ils menacent. Quoi ! le bûcher se dresse pour

protéger une infaillibilité personnelle ! Pourquoi non, puisque

Calvin est absolument convaincu qu'il détient personnellement

la vérité? sa doctrine, à ses yeux, a tous les caractères de l'évi-

dence. Il ne l'a pas faite, il l'a vue et reconnue. Il ne l'impose

pas sans l'expliquer; mais une fois expliquée, on doit la croire.

Tel un professeur de géométrie exig^e de ses disciples qu'ils

comprennent ses théorèmes, au lieu de le croire sur parole;

mais, al)solument persuadé de leur vérité, il ne souffre pas

qu'ils mettent en doute des choses aussi évidentes. Calvin

enseig-ne ainsi sa foi; mais pour lui, l'enseigner, c'est l'imposer.

Curieux et merveilleux exemple du plus formidable « égoïsme

intellectuel », dont l'histoire de l'esprit humain fasse, je crois,

mention. Je prie le lecteur de bien comprendre ces mots. Je

n'accuse pas d'égoïsme un homme qui a dépensé toute sa vie au

service des autres; mais j'appelle « égoïsme intellectuel » l'état

d'esprit d'un homme absolument incapable non seulement d'en-

trer dans des idées opposées aux siennes, mais même d'en

admettre la bonne foi et la sincérité.

Ainsi persuadé que « l'iiérétique » est celui qui pense autre-

ment que Calvin, il a pu écrire avec une parfaite sérénité des

pages qu'un autre eût tremljlé d'écrire, en craignant que le bon

sens vulgaire n'y crût voir la condamnation de ceux qui avaient

déchiré l'unité chrétienne. Celle-ci par exemple, où, sans s'ef-

frayer d'un rapprochement qui s'impose, Calvin loue, en si beaux

termes, les saints prophètes qui sont demeurés immuablement

attachés à l'Eglise de Jérusalem, toute corrompue qu'elle fût,

attendant sa guérison de la grâce de Dieu, mais sans vouloir

provoquer cette guérison [)ar un schisme.

« C'est une chose horrible à lire * ce qu'escrivent Isaïe,

Jeremie, Joël, Abacuc et les autres, du desordre qui estoit en

l'Eglise de Jérusalem de leur temps. Il y avoit une telle cor-

ruption tant au commun peuple qu'aux gouverneurs et aux

i. Institution de la religion chrétienne ; Genève, Beroiul, 1888, in-8 (p. 478).
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prestres, qu'Isaïe ne fait point difficulté de les appeler Princes

de Sodome et peuple de Gomorrhe. La religion mesme, en

partie méprisée, en partie contaminée. Quant aux mœurs, il y

avoit force pillages, rapines, desloyautez, meurtres et autres

meschancetez semblables. Neantmoins les Prophètes ne for-

geaijent point nouvelles Ef/Jises pour eux, et ne dressoyent point

des autels nouveaux pour faire leur sacrifice à part, mais quels

que fussent les hommes, pour ce qu'ils reputoyent que Dieu

avoit la mis sa parolle, et avoit ordonné les cérémonies dont

on y usoit, au milieu des mechans, ils adoroyent Dieu d'un

cœur pur, et eslevoyent leurs mains pures au ciel. S'ils eussent

pensé tirer de là quelque pollution, ils eussent plustost aymé

cent fois mourir que de s'y mesler. Il n'y avoifdonc autre chose

qui les induist à demeurer en l'Eglise au milieu des meschans

que raff'ection qu'ils avoijent de garder unité. Or si les Saints

Prophètes ont fait conscience de s'aliéner de l'Eglise, à cause

des grans péchez qui regnoyent, et non point d'un seul homme,

mais quasi de tout le peuple, cest une trop grande outrecuidance

à nous d'oser nous séparer de la communion de VEglise incon-

tinent que la vie de quelcun ne satisfait point à nostre jugement,

ou mesme ne correspond à la profession Ghrestienne. » Mais à

quelle Eglise doit profiter cette leçon? A l'Eg-lise de Genève.

Elle ne s'applique pas à Rome, d'où il sait pertinemment que

Dieu s'est retiré, avant Galvin lui-même.

Le bûcher de Michel Servet embarrasse, je ne sais pourquoi,

les apologistes de Calvin, et toutefois le rôle qu'il tint dans cet

événement mémorable est entièrement d'accord avec sa vie et

sa doctrine. Un de ses récents historiens, F. Bungener ', se

plaint des « désagréments qu'a causés cette affaire » à l'Eglise

calviniste. Les « désagréments » sont venus de la prétention

tardive que le calvinisme a élevée, longtemps après Calvin,

d'avoir apporté au monde la tolérance religieuse. Mais la chose

et le mot même semblaient abomina])les à Calvin. Partout où

il était le plus faible, il réclamait pour sa doctrine le droit

d'exister et de s'étendre, non comme une tolérance octroyée,

mais comme une justice «jui lui était due. Partout où il était le

I. Calvin, sa vie, son œuvre, ses éci'its, par Félix BimixciiLT; Paris et Genève,

Cherlniliez, p. 379.
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plus fort (à Genève, en Béarn, en Angleterre), il établissait ou

faisait établir rextermination de toute doctrine opposée à la

sienne'. Cette politique est formellement établie dans YInsti-

tution de la Religion chrétienne :

« C'est bien raison *, puisque les Princes et Magistrats Chres-

tiens sont les vicaires et officiers de Dieu, et qu'ils dominent

par sa grâce, qu'aussi ils s'employcnt à maintenir son honneur.

Et les bons Rois que Dieu a choisis entre les autres, sont notam-

ment louez de ceste vertu en TEscriture, d'avoir remis au-

dessus le service de Dieu, quand il estoit corrompu ou dissipé:

ou bien d'avoir eu le soin que la vraye religion florist et demeu-

rast en son entier. Au contraire l'histoire saincte entre les

inconveniens qu'apporte le défaut d'un bon gouverneur, dit que

les superstitions avoyent la vogue, pour ce qu'il n'y avoit point

de Rov en Israël, et que chacun faisoit ce qu'il luy sembloit.

Dont il est aisé de redarguer la folie de ceux qui voudroyent

que les magistrats, mettans Dieu et la religion sous le pied, ne

se meslassent que de faire droit aux hommes. Comme si Dieu

avoit ordonné des supérieurs en son nom pour décider les dif-

ferens et procès des biens terriens, et qu'il eust mis en oubli le

principal, a savoir qu'il soit deuement servy selon la reigle de

sa Loy. Mais l'appétit, et convoitise de tout innover, changer

et remuer sans estre reprins, pousse tels esprits meutins et

volages, de faire, s'il leur estoit possible, qu'il n'y eust nul

Juge au monde pour les tenir en bride -. »

Telle est, sur ce point délicat, la doctrine de Calvin, exposée

par Calvin lui-même; et qu'on n'imagine pas qu'elle s'applique

à la seule république de Genève , cité exceptionnelle, idéale,

sorte de Rome protestante où ce Pape delà Réforme avait voulu

lui aussi réunir les deux pouvoirs, pour renforcer d'autant son

autorité spirituelle. La doctrine de Calvin s'applique en théorie

à tous les États. 11 écrit au Régent d'Angleterre, duc de Somerset :

1. 11 faut lire dans les Lettres de Jean Calvin recueillies par Jules Bonnet,

celles qui sont a<lressées au Régent d'Angleterre et à Jeanne d'Albret, reine

de Navarre, t. I, p. 267, et t. II, p. 490 et 319.

2. Voir p. 684 de l'édition de Genève, Beroud, 18S8, in-8.

3. Bossuet dit presque dans les mènies termes : <• Le plaisir de dogmatiser,

sans être repris ni contraint par aucune autorité ecclésiasti(jue ni séculière,

était le charme qui possédait les esprits (en Angleterre pendant la Révolution).

Oraison funèbre d'Henriette de France.
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« qu'il faut punir non seulement les crimes contre les hommes

mais aussi, et surtout, les crimes contre Dieu. » Au même : « Les

gens obstinez aux superstitions de Tantechrist de Rome méritent

bien d'estre reprimés par le glaive qui vous est commis '. »

Ces citations montrent l'erreur de ceux qui ont soutenu que

Calvin, Théodore de Bèze, et en général les docteurs réformés

qui ont maintenu pour leur Eglise le droit et le devoir de faire

appel au bras séculier, ne prétendaient pas punir l'hérétique,

en tant qu'erroné dans sa croyance, mais seulement comme
perturbateur de la société civile. En effet Calvin, comme
l'Inquisition elle-même

,
pensait que l'hérésie pouvait troubler

la société civile (et il serait en effet difficile de nier que cela pût

arriver). Mais ce n'est pas seulement pour protéger les insti-

tutions que Calvin punit l'hérétique; c'est, avant tout, pour

venger l'injure faite à Dieu. La précision du langage qu'il a

tenu cent fois (surtout dans Y Institution et dans ses Lettres) ne

laisse aucun doute sur ses intentions *.

Il mourut le 27 mai 1564, à cinquante-cinq ans; le corps ruiné

avant l'âge par les fatigues et la maladie ; l'esprit entier, ouvert

et remuant jusqu'à la dernière heure. Diverses relations de ses

entretiens suprêmes concordent entre elles, et témoignent qu'il

ne regretta rien de son œuvre, et mourut fier de l'avoir créée

lui tout seul : « Quand je vins premièrement en ceste Eglise, il

n'y avoit quasi rien. On preschoit, et puis c'est tout. On cer-

choit bien les idoles et les brusloit-on; mais il n'y avoit aucune

reformation. Tout estoit en tumulte. Il y avoit bien le, bon-

homme, maistre Guillaume''; et puis l'aveugle Courant;...

1. Lettres françaises de Calvin, publiées par Jules Bonnet, t. I, p. 267.

2. Lire dans les lettres recueillies par Jules Bonnet (t. II, p. 10) celle ([ui

est adressée h l'Église de Poitiers; Calvin y condamne Castellion pour avoir

prêché la tolérance et osé dire : « Qui est-ce qui ne penscroit que Christ fût

quehjue Moloch s'il veut que les hommes luy soyent immolés et bruslés tout

vifs? •' Blasphèmes insupportables, dit Calvin; et il ajoute : Telles gens seroient

contents qu'il n'y eust ne loy, ne bride au monde »
(i>. 18). Mais l'horreur

du « désordre », c'est-à-dire de la tolérance religieuse, est si enracinée chez

Calvin qu'il va jusqu'à écrire : < Castalio est si pervers en toute impiété que
j'aimerois cent fois mieux estre papiste, comme la vérité est ». Toutefois

Castellion, quant à la doctrine, ne s'écartait de Calvin que sur deux points très

secondaires; mais ce (jui était bien plus grave, il enseignait la tolérance.

(Lettres, t. I, p. m:>.)

3. Guillaume Farel (voir ci-dessous, p. 349), Courant, ancien moine, et Saulnier

furent bannis de Genève avec Calvin en 1538. Froment, d'abord maître d'école,

devint ministre, puis notaire.



330 THEOLOGIENS ET PRÉDICATEURS

(radvantaige il y avoit maistre Anthoine Sauliiier et ce beau

prescheiir Froment, qui ayant laissé son devantier, s'en montoit

en chaire, puis s'en retournoit à sa boutique, où il jasoit et ainsi

il faisoit double sermon. J'ay vescu icy en combats merveil-

leux; j'ay esté salué par mocquerie le soir devant ma porte de

cinquante ou soixante coups d'arquebute. Que pensez-vous que

cela pouvoit estonner un pauvre escholier timide comme je suis,

et comme je Tay toujours esté, je le confesse? Puis après, je fus

chassé de ceste ville, et m'en allay à Strasbourg-, ou ayant

demeuré quelque temps, je fus rappelé, mais je n'eus pas moins

de peine qu'auparavant en voulant faire ma charge. On m'a mis

les chiens à ma queue, criant Itère, Itère, et m'ont prins par la

robbe et par les jambes. Je m'en alay au Conseil des Deux-

Cents, quand on se combatoit... et en entrant, on me disoit :

« Monsieur, retirez vous ; ce n'est pas à vous qu'on en veult »
;

je leur dis : « Non ferav, allez, meschans; tuez-moy et mon sang-

sera contre vous et ces bancqs mesmes le requerront. » Ainsi

le mourant rappelait ses anciens combats, avec des paroles

lentes et le souffle embarrassé. Puis, content dans sa victoire,

il ajoutait : « Je vous prie aussi ne chang-er rien, ne innover.

On demande souvent nouveauté. Non pas que je désire pour

moy par ambition que le mien demeure et qu'on le retienne

sans vouloir mieux, mais parce que tous changements sont dan-

gereux et quelquefois nuisent \ » Telles furent les dernières

paroles de Jean Calvin.

L' « Institution de la religion chrétienne » .
— h^Insti-

tution de la religion chrétienne est l'ouvrage capital de Calvin, et

même tous les autres ouvrages de Calvin sont, en g-erme au

moins, dans celui-là. Il y travailla toute sa vie et ne cessa de

l'aug-menter et de le développer, non ]»ar additions successives

plus ou moins bien appliquées au premier corps de l'ouvrage,

mais par une croissance harmonieuse de toutes les parties qui

fît que le développement de YInstitution ressemble à celui d'un

organisme vivant.

La [)remière édition connue est celle de Bàle, en latin, datée

1. Derniers discours de Caluin. Adieux aux ministres de Genève recueillis par

le minisire Pineau, dans Lettres de Jean Calvin, publiées par Jules Bonnet,

Paris, Meyrueis, 18oi, 2 vol. in-8; t. II, p. 5"4.
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de lo3G. Une seconde édition latine, très augmentée, fut publiée

à Strasbourg en 1539. La première édition française (sans lieu

ni date) parut, croit-on, à Strasbourg- en 1541. La lettre-préface

à François I" qu'on lit en tête de YInstitution est datée de

Belle, l*"" août 1535 '. Gomme le titre en fait foi, le texte français

et le texte latin sont également l'œuvre de Calvin {Institution

de kl religion chrestienne composée en latin par Jean Calvin, et

translatée en françois par luy-niesme). L'auteur dit, dans la pré-

face : « Premièrement l'ay mis en latin, à ce qu'il peust servir à

toutes g-ens d'estude, de quelques nations qu'ils feussent; puis

après, désirant de communiquer ce qui en povoit venir de fruict

ànostre nation Françoise, l'ay aussi translaté en nostre langue.»

Une édition latine, encore augmentée, fut donnée à Genève

en 1559, et traduite également en français; cette seconde tra-

duction française parut à Genève en 1560. Est-elle exclusive-

ment, et dans toutes ses parties, l'œuvre directe de Calvin? On

a pu en douter pour d'assez bonnes raisons; et plus d'un érudit,

amateur de notre vieux langage, garde une préférence pour la

première traduction de l'Institution chrétienne, celle de 1541.

Toutefois, l'édition de 1560 a été avouée explicitement par

Calvin et nous présente, en somme, l'état définitif de son grand

ouvrage, tel qu'il a voulu le transmettre à la postérité. Il est de

règle dans la critique, et cette règle est sage et bien fondée,

d'étudier toujours un écrivain dans la dernière édition de son

œuvre donnée par lui; c'est sur celle-là qu'il veut et doit être

jugé. Pour s'écarter de ce principe, il faut des raisons particu-

lières, qui ne se rencontrent pas ici, comme un afTaiblissement

du génie chez un auteur vieilli, qui l'amènerait à gâter lui-

même ses plus beaux ouvrages en voulant les remanier. Mais

Calvin garda jusqu'au bout la vigueur de son esprit et la fer-

meté de son style; il n'y a donc pas de motifs suffisants pour

rejeter le texte accrédité, traditionnel, de l'édition de 1560. Rap-

pelons que dans l'avis au lecteur, en tête de cette édition,

l'auteur s'exprime ainsi, parlant de son livre : « Je confesse que

jamais je ne me suis contenté moy-mesme, jusques à ce que je

l'ay eu digéré en l'ordre que vous y verrez maintenant. »

1. Dans le lexlu la(in X calendas seplemh. (= 23 aoùl). Dans les cdilioas fran-

çaises, la lettre est datée tlu i"' août.
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La préface « au Roy de France ». — La dédicace de

YInstitution est un morceau justement célèbre. « Au Roy de

France très chrestien, François, premier de ce nom, son prince

et souverain seig-neur, Jean Calvin, paix et salut en Nostre-

Seigneur Jésus-Christ. » Deux idées ont inspiré cette dédicace :

l'auteur y veut déclarer hautement la foi réformée ; il veut per-

suader au Roi que la nouvelle Eglise ne menace pas son autorité

rovale, en dépit des couleurs odieuses dont on la lui dépeint.

François I" doit non seulement la tolérer comme inoffensive,

mais l'accepter et la protéger, parce qu'elle détient seule le

véritable évangile et le christianisme authentique. Il est bien

remarquable que dans ces pages écrites à une époque où le pro-

testantisme naissant comptait à peine, en France, quelques mil-

liers d'adeptes partout disséminés, Calvin semble moins réclamer

la tolérance comme une concession que la liberté comme un

droit, le droit de s'imposer par la force de la vérité. « Au com-

mencement que je m'appliquay à escrire ce présent livre, je ne

pensoye rien moins, sire, que d'escrire choses qui fussent

présentées à votre Majesté : seulement mon propos estoit d'en-

seigner quelques rudimens, par lesquels ceux qui seroyent

touchez d'aucune bonne affection de Dieu, fussent instruits à la

vraye piété. Et principalement vouloye par ce mien labeur servir

à nos François; desquels j'en voyoye plusieurs avoir faim et

soif de Jesus-Christ et bien peu qui en eussent reçeu droite

cognoissance... Mais voyant que la fureur d'aucuns iniques

s'estoit tant eslevée en vostre royaume qu'elle n'avoit laissé

lieu aucun à toute saine doctrine, il m'a semblé estre expédient

de faire servir ce présent livre, tant d'instruction à ceux que

premièrement j'avoye délibéré d'enseigner, qu'aussi de confession

de foy envers vous : dont vous cognoissiez quelle est la doctrine

contre laquelle d'une telle rage furieusement sont entlambez

ceux qui, par le feu et par glaive, troublent aujourd'hui vostre

royaume. Car je n'auray nulle honte de confesser que j'ai icy

compris quasi une somme de céste mesme doctrine, laquelle ils

estiment devoir estre punie par prison, bannissement, proscrip-

tion et feu : et laqueUe ils crient devoir estre dechassée hors

de terre et de mer. Bien say-je de quels horribles rapports ils

ont remply vos oreilles et vostre cœur, pour vous rendre nostre
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cause fort odieuse : mais vous avez à reputer, selon vostre clé-

mence et mansuétude qu'il ne resteroit innocence aucune, n'en

dits, n'en faits, s'il suffisoit d'accuser... C'est force et violence

que cruelles sentences sont prononcées à l'encontre d'icelle

(doctrine) devant qu'elle ait esté défendue. C'est fraude et trahi-

son que sans cause elle est notée de sédition et maléfice. »

Ce ton grave et pénétrant ne se soutient pas d'un bout à

l'autre de la préface
;
pas plus qu'il ne régnera dans toutes les par-

ties de l'ouvrage. Calvin (comme tous les écrivains de son temps)

abonde en disparates de ton et de langage, qui choquent aujour-

d'hui les moins délicats. Au milieu de considérations graves et

religieuses, des })laisanteries de fabliaux contre « le ventre » et

la « cuisine » du clergé catholique nous paraissent lourdes et

froides. Nous sentons bien que de tels arguments ne sont pas

des raisons. Si l'Eglise tout entière n'eût songé, comme dit

Calvin, qu'à ne pas laisser « refroidir son pot », l'attachement

que lui conserva la plus grande partie des fidèles deviendrait

inexplicable. Contre des adversaires si méprisables, la victoire

de la Réforme eût été plus facile et moins limitée. Au reste,

Calvin n'épargne pas même aux siens ces facéties amères. Il

disait, en pleine chaire, parlant des prédicateurs de la Réforme,

« qu'il y en a beaucoup à qui on feroit prescher aussi tost l'zVl-

coran de Mahomet que l'Evangile; moyennant qu'ils aient

escuelle dressée et leur souppe grasse, ce leur est tout un * ».

Calvin, quand il voulut être plaisant, n'y déploya jamais la

verve de Luther. Ainsi le traité des Reliques, où il prolonge

interminablement le ton facétieux, laisse au lecteur une impres-

sion de lourde fatigue.

Son vrai génie est tout autre, et il éclate bien mieux lorsque

Calvin se montre oratoire et véhément : alors il presse, il

charge, il enveloppe les adversaires avec une remarquable puis-

sance. On a souvent admiré, dans la préface, les pages où il a

étalé avec une véhémence passionnée les contradictions théo-

logiques des Pères et les embarras que ces contradictions

apportent à la doctrine catholique. Mais cette véhémence

mesure-t-elle toujours ses coups assez prudcMument? en voit-

1. Troisième sermon sur la 2" é[)îlre à Timothéo.
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elle bien la portée, le péril? Calvin n'a-t-il point pensé que ces

arguments, quoi qu'ils vaillent contre la doctrine traditionnelle,

pouvaient aussi Lien se retourner contre la Réforme? et que, à

faire ainsi résonner aux oreilles des chrétiens le tintamarre,

comme dira Montaigne, des mille opinions humaines, on risque

d'amener leurs esprits non à la foi réformée, mais à la foi

éteinte et au scepticisme? 11 est impossible de nier que Calvin

excelle à s'armer du témoignage des Pères toutes les fois que

ceux-ci semblent favorables à sa doctrine; au contraire il les

traite fort lég:èrement, même les plus anciens et les plus vénérés,

lorsqu'ils ont le malheur de heurter ses idées
;
par exemple, à

propos du purgatoire et de la prière pour les morts, qu'il avoue

avoir été en usage dès les premiers temps de l'Eg-lise, il dit bien

que «t saint Augustin, au livre des Confessions, recite que Monique

sa mère pria fort à son trespas qu'on flst mémoire d'elle à la

communion de l'autel », et il ajoute : « Mais je dy que c'est un

souhait de vieille, lequel son fils, estant esmu d'humanité, n'a

pas bien compassé à la reigle de r?]criture, en le voulant faire

trouver bon. * » C'est peut-être traiter un peu lég-èrement saint

Aug'ustin, dont Calvin a soin de parler d'une tout autre façon

quand il croit que saint Augustin s'accorde avec Calvin.

La fin de cette longue lettre en est assurément la partie la

plus éloquente et, à la fois, la plus habile. Calvin avait très bien

senti que François I", en réprimant les novateurs, se montrait

jaloux de maintenir bcaucou}) moins l'orthodoxie (jue son

autorité royale. C'est celle-ci qu'il veut rassurer, en protestant

que la soumission de son Eglise à la puissance séculière ne sera

jamais ébranlée, même par la persécution. « Vous ne vous

devez esmouvoir de ces faux rapports, par lesquels noz adver-

saires s'efforcent de vous jeter en quelque crainte et terreur :

c'est assavoir que ce nouvel Evangile, ainsi l'appellent-ils,

ne cherche autre chose qu'occasion de séditions et toute impu-

nité de mal faire... Quant à nous, nous sommes injustement

accusez de telles entreprinses, desquelles nous ne donnasmes

jamais le moindre souspeçon du monde. Et il est bien vravsem-

blable que nous, desquels jamais n'a esté ouïe une seule parole

1. Institution, p. 313.
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séditieuse, et desquels la vie a toujours esté coirneue simple et

paisible, quand nous vivions sous vous, sire, machinions de ren-

verser les royaumes ! Qui plus est, maintenant estans chassez de

nez maisons, nous ne laissons point de prier Dieu pour vostre

prospérité, et celle de vostre règne... Et mesme je doute que je

n'aye esté trop long- : veu que ceste préface a quasi la grandeur

d'une défense entière : combien que par icelle je n'aye prétendu

composer une défense; mais seulement adoucir vostre cœur,

pour donner audience à nostre cause. Lequel, combien qu'il soit

à présent destourné et aliéné de nous, j'adjouste mesme
enflambé, toutes fois j'espère que nous pourrons regagner sa

grâce, s'il vous plaist, une fois hors d'indignation et courroux,

lire ceste nostre confession, laquelle nous voulons estre pour

défense envers vostre Majesté. Mais si au contraire les detractions

des malveillans empeschent tellement voz oreilles, que les accusez

n'ayent aucun lieu de se défendre ; d'autre part si ces impé-

tueuses furies, sans que vous y mettiez ordre, exercent tousjours

cruauté par prisons, fouets, g-ehennes, co[)pures, bruslures; nous

certes, comme brebis dévouées à la boucherie, serons jettez en

toute extrémité : tellement neantmoins qu'en nostre patience

nous posséderons nos âmes, et attendrons la main forte du Sei-

gneur : laquelle sans doute se monstrera en sa saison, et appa-

roistra armée, tant pour délivrer les povres de leur affliction que

pour punir les contempteurs qui s'esgayent si hardiment à ceste

heure. Le Seigneur, Roy des Roys, vueille establir vostre throne

en justice et vostre siège en équité! De Basle, le premier jour

d'aoust, mil cinq cent trente cinq. »

Ces protestations d'obéissance étaient beaucoup plus sincères

que ne l'ont pensé les ennemis de Calvin. Sans doute le réfor-

mateur eût préféré qu'il lui fût possible de substituer, d'un

seul coup, sur le trône de France, un roi réformé à un roi

catholique : aucun lien personnel de fidélité ni d'afîection ne

pouvait l'attacher à François I". Mais ce qu'il haïssait par-

dessus la monarchie ennemie, et par-dessus tout, c'était l'anar-

chie. C'est seulement après la mort de Hemi II (vingt-cinq

années après la lettre de Bàle) qu'on verra poindre les pre-

miers germes du protestantisme républicain. Encore Calvin

s'est-il toujours défendu d'avoir excité ni approuvé les conjurés



336 THÉOLOGIENS ET PRÉDICATEURS

d'Amboise. Au lieu (l'abattre les trônes, il préférait y asseoir

des rois selon son cœur.

Plan de F « Institution ». — h'Institution de la reliyion

chrétienne est le premier livre écrit en français qu'on puisse dire

logiquement composé, d'après un plan suivi et proportionné.

Aucun des écrivains qui ont précédé Calvin ne peut être loué

pour le même mérite : il est le premier Français qui ait su et

voulu « faire un livre ». Quatre parties composent l'ouvrag-e :

Dieu, créateur et souverain gouverneur du monde; — l'homme,

déchu par le péché, racheté par Jésus-Christ; — la grâce, fruit

de la rédemption ;
— l'Eglise, assemblée des fidèles, et ses véri-

tables caractères; les sacrements. Toute cette partie est presque

entièrement polémique, et Calvin y attaque avec une âpre

violence l'Eglise catholique et la papauté. Quelque talent qu'il

déploie dans cette discussion agressive, les pages les plus belles

du livre sont ailleurs; là oi^i son éloquence naturelle se déploie

sans attaquer. C'est à peine si Bossuet lui-même a trouvé de

plus beaux accents pour louer les livres saints. « Que nous

lisions Demosthène, ou Ciceron, Platon ou Aristote ', ou quel-

ques autres
J
de leur bande, je confesse bien qu'ils attireront

merveilleusement, et délecteront et esmouveront jusques à ravir

mesme l'esprit; mais si de là nous nous transportons à la lec-

ture des sainctes Escritures, vueillons ou non, elles nous poin-

dront si vivement, elles perceront tellement nostre cœur, elles

se ficheront tellement au dedans des moelles, que toute la force

qu'ont les rethoriciens ou philosophes, au prix de l'efficace d'un

tel sentiment, ne sera que fumée. Dont il est aisé d'apercevoir

que les sainctes Escritures ont quelque propriété divine à inspirer

les hommes, veu que de si loing elles surmontent toutes les

grâces de l'industrie humaine. » Et je ne sais si Pascal sera

plus éloquent à conjurer les hommes de se reposer en Dieu seul

au milieu de l'agitation du monde :

« Quand le ciel est brouillé de grosses nuées et espesses % et

qu'il se dresse quelque tempeste violente, pour ce qu'il n'y a

qu'obscurité devant nos yeux et le tonnerre bruit en nos oreilles,

en sorte que tous nos sens sont eslourdis de frayeur, il nous

\. Institution, p. 38.

2. Instilutioîi, p. 97.
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semble que tout est meslé et confus : toutes fois au ciel tout

demeure paisible en son estât. Ainsi nous faut-il estre résolus,

quant les cboses estant troublées au monde, nous ostent le

jugement, que Dieu estant séparé loin de nous en la clarté de

sa justice et sa,eesse, sait bien modérer telles confusions pour

les amener par bon ordre à droite fin. »

Nous étudierons })lus loin les qualités et les défauts du style

de Calvin; et, quoiqu'il n'y ait rien en lui de ï «écrivain

artiste », ainsi (ju'on dit aujourd'bui, nous montrerons qu'il tient

une g-rande place dans la littérature de son siècle; et qu'il a

exercé sur la langue et les écrivains une grande et durable

influence. M'attacbant ici plutôt à la manière générale et à

l'accent, je voudrais montrer, par une dernière citation, ce qu'il

vaut, quand il est le meilleur. Je trouve plus de plaisir à admirer

qu'à blâmer; et je laisse ainsi de côté tout ce qui dans son

livre, choque aujourd'hui ses disciples, et embarrasse ses apolo-

gistes; tant d'injures, tant d'outrages, tant de grossièretés, tant

de platitudes ; il faut juger un écrivain sur ce qu'il off"re d'excel-

lent, non sur ses taches et sur ses faiblesses. Il arrive à Calvin

d'atteindre à la plus haute éloquence, lorsqu'il met l'ardeur de

sa conviction au service d'une idée noble et d'un sentiment

généreux. Je citerai les dernières pages de VInstitution chré-

tienne :

(( Mais en l'obéissance que nous avons enseignée estre deue

aux supérieurs, il y doit avoir tousjours une exception, ou

plustost une reigle qui est à garder devant toutes choses : c'est

que toute obéissance ne nous destourne point de l'obéissance

de celuy sous la volonté duquel il est raisonnable que tous les

edits des Roys se contiennent, et que tous les commandemens

cèdent à son ordonnance, et que toute leur hautesse soit lunni-

liée et abaissée sous sa majesté. Et pour dire vray, quelle per-

versité seroit-ce, afin de contenter les hommes, d'encourag-er

l'indignation de celuy pour l'amour duquel nous obéissons aux

hommes. Le Seigneur donc est Roy des Roys, le(|uel, inconti-

nent qu'il (Hivre sa bouche sacrée, doit estre sur tous, pour

tous, et devant tous, escouté. Nous devons puis a]»rès estre

sujects aux hommes qui ont prééminence sur nous, mais non

autrement, sinon en luy. S'ils viennent à commander quelque

UisToiiu; Di; i.\ i.anguk. UI. ^'l
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chose contre luy, il nous doit estre de nulle estime : et ne faut

avoir en cela aucun esgard à la dignité des supérieurs; à

laquelle on ne fait nulle injure, quand elle est submise et

reng'ée sous la puissance de Dieu, qui est seule vraye au prix

des autres (Et) tant s'en faut que la couverture de modestie

que prétendent les courtisans mérite louange, quand ils magni-

fient l'authorité des Roys pour décevoir les simples ; disans qu'il

ne leur est pas licite de rien faire contre ce qui leur est com-

mandé. Comme si Dieu en ordonnant des hommes mortels

pour dominer, leur avoit resig-né son droit : ou bien que la

puissance terrienne soit amoindrie, quand elle est abbaissée en

son rang- inférieur sous l'empire souverain de Dieu au reg-ard

duquel toutes principautés célestes tremblent. Je say bien quel

dang-ier peut venir d'une telle constance que je la requier icy,

d'autant que les Roys ne peuvent nullement soufTrir d'estre

abaissez; desquels l'indignation (comme Salomon dit) est mes-

sage de mort. Mais puisque cest edit a esté prononcé par le

céleste héraut sainct Pierre : « Qu'il faut plustost obéir à Dieu

qu'aux hommes » nous avons à nous consoler de ceste pensée,

que vrayment nous rendons lors à Dieu telle obeyssance qu'il

la demande, quand nous souffrons plustost toutes choses que

déclinions de sa saincte parolle. Et encores, à ce que le cou-

rage ne nous faille, sainct Paul nous picque d'un autre

aiguillon : c'est que nous avons esté achetez })ai' Christ si

chèrement que luy a cousté nostre rédemption, afin que ne nous

adonnions serfs aux mauvaises cupiditez des hommes ; beau-

coup moins à leur impiété, y

Autres ouvrages français de Calvin. — Ce sont là do

nobles sentiments, exprimés dans une très belle langue. Il faut

ajouter qu'on se ferait une trop favorable idée de son talent

d'écrivain si l'on croyait que toute l'œuvre française de Calvin

est écrite dans ce style, à la fois si simple et si fort. On extrai-

rait sans peine quelques belles pages de ses abondants commen-

taires sur divers livres de l'Ancien et du Nouveau Testament;

mais, en général, ces commentaires, rem})lis de redites (quelle

qu'en soit d'ailleurs l'importance théologi({ue) semblent ajouter

peu de chose à ce que l'auteur avait dit, dans VInstitution, avec

plus de })i'écision et de brièveté. Le Traité des reliques, souvent
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réimprimé, ne mérite pas sa célébrité; nous avons déjà dit que

les facéties dont il est plein sont médiocrement plaisantes et

ennuient le lecteur par leur nombre et leur monotonie. Quoi

(|u'en aient pensé plusieurs critiques genevois, Calvin n'avait

pas d'esprit, au moins dans le sens où nous entendons ce mot-

là en France. Ce n'est pas à dire qu'il n'eût j)as souvent de la

finesse et du trait. Ces qualités ne manquent pas dans VExcuse

aux Nicodémifes qu'il nomme ainsi en souvenir de ce dis-

ciple timide qui visitait le Christ seulement de nuit, par respect

humain; les Nicodémifes sont les tièdes, nombreux partout,

même à Genève; et Calvin en fait la revue avec une singulière

perspicacité. Il y a les honteux qui croient dans leur cœur,

mais, en public, rougissent de l'Evangile; il y a les délicats

(que nous appelons aujourd'hui les dilettantes), qui aiment

seulement l'Evangile comme un texte merveilleux qui se prête

au raffinement psychologique, au « ragoût spirituel », comme
dira le xvu'' siècle; d'ailleurs ces gens-là vivent à leur aise ; leur

piété est chose de lectures et de conversation. Il y a les philo-

sophes, qui pèsent le pour et le contre, et ne se décident pas à

choisir; contents d'avoir comparé. Dans cette classe, Calvin

met « quasi tous les gens de lettres », avouant ainsi franchement

(avec plus de franchise (|ue n'en ont montré la plupart de ses

disciples) que la Réforme n'a rien à voir avec la Renaissance,

sauf par rencontre et par accident; car elles diffèrent tout à

fait par leur principe et par leur but. Il faut lire (dans le traité

De sccmdalis, looO) de quel ton Calvin anathématise la Renais-

sance quand elle ne se met pas purement au service de la

Réforme '. Déjà, dans une lettre d'octobre 1533, il avait

demandé la condamnation de ce livre obscène, Pantagruel.

Dans le traité des Scandales, il nomme ensemble Rabelais, Des

Périers, Govéa, qui, ayant d'abord goûté l'Evangile, ont ensuite

été frappés de la même cécité que les impies. Pourquoi, sinon

1. " Tout le momie sait le mépris superbe qu'Agrippa de Netlesheim, Servet,

Dolet ont toujours fait de l'Kvangile, comme de vulgaires cyclopes qu'ils étaient.

Ils sont tombés à ce degré de démence et de fureur, non seulement de vomir
d'exécrables blasphèmes contre le Fils de Dieu, mais de se mettre eux-mêmes
à l'égal des chiens et des porcs quant à la vie de l'àme. D'autres, comme Rabe-
lais, Des Périers et Govéa, après avoir goûté à l'Évangile, ont été frappés ilu

même aveuglement. Pour(]uoi cela? Si ce n'est par ce qu'ils avaient commencé
par jouer et rire avec ce sacré gage de la vie éternelle. »
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pour avoir profané « ce gage sacré de la vie éternelle par leur

rire et leurs plaisanteries? »

Enfin les plus nombreux (et peut-être les moins coupables)

des tièdes, ce sont ceux qu'il appelle les « marchands » et les

« simples gens » ; de qui l'esprit un peu court ne saisit pas

bien la religion; pourvu qu'ils gagnent de l'argent, et qu'ils

aient ce qu'il leur faut pour le corps, ces gens-là trouvent que

tout va bien et souhaiteraient qu'on ne changeât rien à Genève.

Hélas! dans tous les siècles et dans toutes les Eglises, cette

variété de « nicodémites » est fort nombreuse.

Dans l'œuvre française de Calvin les sermons forment la

partie non la plus célèbre, mais la plus étendue. La réforme

calviniste réduisait (ou peu s'en faut) le culte public au sermon.

En revanche elle développait infiniment l'usage de la prédica-

tion. Un ministre réformé, au xvi' siècle, est avant tout prédi-

cateur. Calvin donna l'exemple à Genève en prêchant presque

tous les jours. On a conservé de lui plus de deux mille sermons,

qui longtemps sont restés inédits , sauf un petit nombre. La

publication générale des sermons de Calvin, entreprise de nos

jours, n'est pas encore achevée.

Dans de telles conditions, le prédicateur, nécessairement,

prépai-ait \)eu le fond, improvisait entièrement la forme. Calvin

n'écrivait rien, non pas même un plan; tous ses sermons ont

été recueillis, d'une façon plus ou moins exacte, par ses audi-

teurs assidus; l'un il'eux, Denis Raguenier, se distingua surtout

par sop zèle et sa fidélité. La parole lente et un peu essoufflée

du maître rendait la tâche plus facile aux secrétaires.

Une prédication aussi abondante a besoin d'être soutenue

constamment par un texte doctrinal. Calvin s'appuie sans cesse

sur la Bible (Ancien et Nouveau Testament) ; et tous ses sermons,

rapportés directement à un chapitre du livre, en sont, avant

tout, le commentaire. Dans le sermon catholique, le texte, bref

et isolé, est plutôt l'épigraphe du discours (ju'il n'en est vrai-

ment la matière. Mais dans le sermon calviniste, le texte est

assez étendu pour servir vraiment comme de base à tout le

développement.

Le commentaire est à la fois, ou tour à tour, dogmatique et

moral. La doctrine occupe une place considérable, et certaine-
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ment la plus grande; mais l'application morale n'est point

nég-ligée; elle a un caractère pratique souvent très marqué, et ne

dédaiirne pas de descendre aux humbles détails. Une prédication

aussi fréquente ne pouvait manquer à devenir souvent fami-

lière *.

Aucune préoccupation d'art ou de rèsfle ne gêne ou contraint

l'orateur : l'exorde est court et se réduit à une simple entrée

en matière. La péroraison se résume en une conclusion. Aucun

plan régulier n'est suivi dans le discours dont les parties se

suivent par l'enchaînement naturel <les pensées du prédicateur,

sans qu'on puisse y trouver un ordre logique et rigoureux. Non
qu'il dédaignât en principe ces qualités ; quatre sermons revus

et publiés par Calvin lui-même sont au contraire très logique-

ment composés. Mais l'abondance et la rapidité de la prédication

journalière lui imposaient une autre méthode, plus simple et

plus familière.

Les qualités et les déPauts de Calvin, dans cette éloquence

improvisée, sont d'ailleurs à peu près les mêmes que dans cette

Institution de la religion chrétienne dont certaines parties au

moins furent si travaillées. Clarté, précision, vigueur, abon-

dance de faits, d'idées, d'arguments, voilà pour les qualités.

Elles suffisaient, paraît-il, au xvi" siècle; puisque l'elYet produit

fut immense, bien que la prestance, la voix, le geste fissent

entièrement défaut à l'orateur; mais ce <jui lui manque le plus, à

notre sens, c'est Fonction. Qu'il a peu retenu de cette tendresse

qui déborde dans l'Evangile! qu'il attire peu vers ce Christ,

qu'il prêche aA'ec tant d'ardeur! Au reste, tel qu'il fut, il voulut

l'être. Jamais homme n'a aussi complètement conformé son

œuvre à sa volonté. Ses plus grands admirateurs convien-

nent qu'il y a chez lui comme un arrière-goùt d'amertume. Mais

n'a-t-il pas écrit : « Il ne faut pas craindre de remonstrer aigre-

ment les vices et péchez des hommes? »

On a publié le recueil des lettres françaises de Calvin. On ne

s'attend pas à y trouver les qualités propres à l'écrivain épisto-

laire; Cicéron, Bussy-Rabutin, M™" de Sévigné, Voltaire ou

\. On trouve aussi dans les sermons de Calvin des rudesses, des familiarités

satiri(|ues qui rappellent singuliéremenl Maillard ou Menot, ces derniers prédi-

cateurs du moyen àpe.
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Joseph (le Maistre écrivent tout autrement les lettres. Calvin no

se départ jamais d'une certaine monotomie qui répugne tout à

fait au genre; mais il faut lui rendre ce témoignage que dans

ses lettres encore moins qu'ailleurs, il a cherché à plaire; sur-

tout à la postérité. Le recueil nous intéresse par de tout autres

mérites. Et d'ahord il nous aide à mieux comprendre l'impor-

tance du rôle que l'homme a joué. En lisant ces missives,

adressées à vingt églises dispersées par toute la France, et hors

de France, Genève, Neuchàtel, Lausanne, Chamhéry, Aix,

Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Montélimar, Loudun, Poi-

tiers, Angers, Paris, Meaux, Dieppe, Anvers, Metz, Strashourg,

Francfort, Wesel, et bien d'autres, qui toutes regardent vers lui,

et attendent ses lettres comme un ordre et ses conseils comme
on attend la lumière, pour marcher et pour agir, on comprend

mieux comment Calvin put être appelé, sans emphase, le Pape

de Genève. Tout protestant est 'pcvpe, une Bible à la main, dit

Voltaire. Il n'eût pas écrit ce vers célèbre s'il eût habité

Ferney, près de Genève, deux siècles plus tôt.

Les lettres à des grands, rois ou princes régnants, princes du

sang, ministres d'Etat, offrent un intérêt analogue et nous font

mesurer jusqu'où s'est étendue l'influence de Calvin
;
parmi ses

illustres correspondants (le roi d'Angleterre ; le duc de Somerset,

protecteur d'Angleterre ; le roi et la reine de Navarre ; la duchesse

de Ferrare; le duc de Wurtemberg; le prince de Condé; le duc

de Longueville; l'amiral de Coligny), la plupart, il est vrai, sont

déjà passés à la Réforme, ou y inclinent ; mais enfin ces puis-

sants ne sont pas touchés que de leur foi; ils ont leur dignité,

leur orgueil, leurs intérêts à ménager; ce ne sont pas ces

modestes ouailles qu'on endoctrine du haut de la chaire ; ils sont

loin de Genève, et, semble-t-il, ont moins besoin de Calvin que

Calvin n'a besoin d'eux. Il faut d'autant plus lui rendre cette

justice qu'il ne les flatte jamais et maintient haut et ferme,

sur leurs têtes, la majesté de l'Évangile. Nulle concession; il

se sert d'eux, mais ne les sert pas, et toutefois leur respect ne

se dément jamais envers ce petit docteur malingre, qui les

exhorte de si loin et souvent les malmène.

Beaucoup de lettres sont adressées à des prisonniers qui

souffraient pour leur foi dans les prisons de France, et dont
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plusieurs attendaient le dernier supplice'. Les exhortations que

leur envoie Calvin }>our les conjurer de ne pas faiblir, ni devant

la torture, ni devant la mort, sont d'un bel et ferme accent, et

toutefois ne nous touchent point comme il semble qu'elles

devraient faire. Je pense bien qu'il n'eût pas mancjué de courage

s'il eût été appelé, lui aussi, à sceller de son sang sa croyance.

Mais est-on tenu à la même fermeté devant les souffrances des

autres? Dans ces exhortations suprêmes, souvent très nobles, je

l'ai dit, jamais Calvin ne s'apitoie, jamais il ne s'attendrit-. Dur

à lui-même, il est dur aux autres, juste autant, ni plus ni

moins, et ne veut ni être plaint ni plaindre. Je n'examine pas

en lui le réformateur; je n'ai pas qualité pour juger le théolo-

gien; je juge l'homme. 11 eut certaines parties d'un grand

homme; mais, pour être tout à fait un grand homme, il lui a

manqué la }>iiié des misères humaines. Il reçut des dons singu-

liers, mais il n'avait pas « le don des larmes ». Et si c'était le

lieu, on montrerait le profond rapport qui est entre sa doctrine

sur la prédestination et son caractère. Calvin n'est pas le seul

docteur qui ait cru et enseigné la prédestination, mais il annonce

ce dogme avec un accent de triomphe et presque de joie qui est

très particulier.

La langue et le style de Calvin. — L'émancipation de

la langue française au xvi'' siècle, le droit reconnu à lidiome

vulgaire de traiter toutes les matières, même celles que le latin

s'était si longtemps réservées, ce ne sont pas là, quoi qu'on ait

dit, des conquêtes dues uniquement à la Réforme, et ce n'est pas

Calvin qui a fait inscrire dans l'édit de Yillers-Cotterets, en

août 1539, les deux célèbres articles qui enjoignaient aux tribu-

naux de parler français en France ^ Dix ans plus tard, Joachim

1. Voir Pasqiiiei", Recherches de la France, liv. VIII, chap. lv. < Nous vismes
quelquefois nos prisons regorger des pauvres gens abuse/, les quels sans entre-

cesse il exiiortoit, consoloit, conlirnioil par lettres, et ne manquoit de messagers

auxquels les portes estoient ouvertes, nonobstant quelques diligences que les

geôliers apportassent au contraire. >

2. Lire la lettre (7 mars i'ô'.'ù]) aux prisonniers de Lyon (édit. lîonnet, 1. 371).

Ils attendaient la mort et la reçurent même avant l'arrivée de cette lettre,

(lalvin, qui sait ces circonstances, essaye encore de se servir d'eux et fait appel

à leur témoignage pour combattre « un petit moqueur de Dieu » qui s'est élevé

contre lui à Genève.
H. Articles 110 et 111 : « Nous voulons ipie tous arrêts... et autres quelconques

actes de Justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés, et délivrés

aux parties en kaifjai/e malernel français et non autrement. »



344 THÉOLOGIENS ET PRÉDICATEURS

du Bellav. qui, comme toute la Pléiade, fut immuablement catho-

liijue, ne se moquait pas moins pour cela des « vénérables

Druydes » (les théolog-iens) qui, pour mieux nous imposer, « ne

craignent rien tant que le secret de leurs mystères soit décou-

vert au vulgaire ' ». Et tout son livre est écrit pour avancer et

démontrer que désormais la langue française est suffisante à

tout exprimer. Mais, cette réserve faite, il demeure certain que

les réformés ont beaucoup contril)ué à « rillustration » et à

« l'amplification » de la prose française. La nécessité les y
engagea. Dès le premier jour, ils voulurent en appeler de leur

querelle à l'opinion publique et durent ouvrir à tous l'accès aux

discussions théologiques. Dès lors, c'est en français qu'il fallut

écrire, parler, prêcher. La Bible fut traduite en français, non

[)our la première fois, mais pour la première fois cette traduc-

tion des Livres Saints fut répandue avec profusion. C'est de

même en français que la Bible fut commentée; c'est en français

qu'on attaqua Rome et qu'on se défendit contre elle dans une

multitude de traités gros ou courts, sérieux ou plaisants. Le

latin fut réservé aux ouvrages qui s'adressaient à toute l'Europe,

non aux seuls réformés français. Enfin la doctrine réformée

faisait une obligation rigoureuse de la lecture de la Bible, et,

l'imposant comme un devoir à. tous, devait nécessairement

l'autoriser dans la langue vulgaire. C'est la première fois qu'un

texte écrit en français prenait aux yeux de la foule une valeur

religieuse et sacrée. Il n'est pas douteux que la langue vulgaire

en ait reçu un accroissement d'importance et de dignité, qui la

rendit plus considérable d'abord aux yeux des réformés, peu à

peu aux yeux de tous.

Le style de Calvin est à l'image de son esprit, offrant les

mêmes qualités et les mêmes lacunes. Nul prosateur français,

jusqu'à lui, n'a si peu raconté, n'a autant raisonné. Toute

pensée, tout sentiment, toute observation chez Calvin se tourne

en raisonnement. Cette forme de son esprit déterminera la

forme de son style : il sera net, sobre, précis, bien conduit,

bien enchaîné; animé au besoin, quand la véhémence de la pas-

sion excite l'écrivain; mais, pour ainsi dire, à froid. Il n'est

1. Défense et Illustration de la langue française, V partie, chap. x.
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jamais imag"é, coloré; il est pauvre en métaphores; il est abso-

lument sans poésie. Dans les pag-es qu'on a lues plus haut, il y

a beaucoup d'éloquence, il n'y a point de chaleur. Voici un pas-

sage remarquable que j'extrais de VInstitution pour examiner de

plus près les procédés du style de Calvin^ « Quand nous voyons

aux escrivains payens ceste admirable lumière de vérité, laquelle

apparoit en leurs livres, cela nous doit admonester que la

nature de l'homme, combien qu'elle soit descheute de son inté-

grité et fort corrompue, ne laisse point toutesfois d'estre ornée

de beaucoup de dons de Dieu... Pourrons nous nier que les

anciens Jurisconsultes n'aient eu g-rande clairté de prudence, en

constituant un si bon ordre et une police si équitable! Dirons

nous que les philosophes aient esté aveug-les, tant en considérant

les secrets de nature si dilig-emment qu'en les escrivant avec tel

artifice? Dirons nous que ceux qui nous ont enseig'ué l'art de

disputer, qui est la manière de parler avec raison, n'ayent eu

nul entendement? Dirons nous que ceux qui ont inventé la

médecine ont esté insensez? Des autres disciplines penserons

nous que ce soyent folies? Mais au contraire nous ne pourrons

lire les livres qui ont esté escrits de toutes ces matières sans

nous esmerveiller... Or si le Seigneur a voulu que les iniques

et infidèles nous servent à entendre la Physique, Dialectique et

autres disciplines, il nous faut user d'eux en cela, de peur que

nostre neg-ligence ne soit punie si nous mesprisons les dons de

Dieu là où ils nous sont offerts. »

Je n'ai pas choisi cette pag:e au hasard pour la citer ici : au

contraire, il était intéressant de montrer comment Calvin com-

prenait, goûtait et admirait les anciens, et de faire voir en

même temps où se limitait cette admiration, entièrement subor-

donnée à l'utilité qu'en pouvaient tirer les chrétiens, en vue

d'éclairer leur foi en développant leur esprit. Ces lig'nes sont

d'un savant homme, qui reconnaît le mérite des anciens, et

leur rend volontiers justice. Au reste il les admire sans joie et

les estime sans amour : nul trace de ce plaisir d'art et de cette

jouissance délicate que tant d'autres, moins savants que Calvin,

trouvaient dans le même temps à lire Homère ou Platon,

\. InsiUtilion; Genève, Beroiid. 1888 (p. 125).
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Cicéron ou Virgile. De tous les sentiments, celui de l'art fut le

plus entièrement inconnu à cette froide intelligence ^

Il n'en est que plus singulier que Calvin, en écrivant, ait eu

souvent les parties, sinon d'un grand artiste, au moins d'un

g^rand écrivain. Qu'on relise attentivement cette page qui,

choisie par nous dans VInstitution chrétienne pour les idées

qu'elle exprime, n'offre d'ailleurs rien de rare et d'exceptionnel,

quant au style, rien qui ne se retrouve aussi bien dans cent pas-

sages du môme livre. Qu'on étudie de près cette langue : on en

verra nettement les rares qualités. N'y faut-il pas louer d'abord

la suite serrée des arguments, la sage disposition des parties,

bien groupées autour de l'idée principale, qu'elles regardent

pour ainsi dire en l'éclairant? Les deux vérités plus générales

sont simplement affirmées, au commencement et à la fin du

discours ; mais les arguments particuliers sont présentés entre

l'une et l'autre, sous une forme interrogative qui les rend }»lus

vifs et plus pénétrants. L'énumération est un des procédés dont

Calvin se sert le mieux et le plus fréquemment. Venons au

vocabulaire, pour louer la simplicité des mots que choisit l'écri-

vain; dans un sujet oii beaucoup d'autres se seraient laissés

aller à jeter quelques fleurs, ou à élever la voix avec quelque

emphase, il est sobre et nu, ne recherche que des mots précis,

dédaigne les mots colorés ou pittoresques, et (comme le veut

Fénelon) « se sert de la parole, comme un homme modeste

de son habit, pour se couvrir ». Est-ce parce qu'elle est simple,

que cette langue a si peu vieilli? Après trois siècles et demi

passés, nous lisons aisément Calvin, plus aisément que nous

ne faisons Montaigne, qui écrivait quarante années après Calvin.

Parmi trois cent vingt nidts que renferme cette page, c'est à

peine si trois ou quatre ont vieilli : admonester, artifice (au sens

d'art); clarté de pi^udence, qui vaut mieux que notre « lumi-

neuse sagesse ». Quant à la syntaxe, quoiqu'un peu plus lente

que la nôtre, et plus amie d'une phrase qui se déploie, et des

tours périodiques, elle reste, pour nous-mêmes, parfaitement

claire et intelliaible, eràce à la netteté des constructions. Bien

1. Voilà pourquoi il lui coule si peu d'iulerdire aux arls la représentation
figurée de Dieu et des anges; el même il déeonseillail celle du Christ, de la

Vierge et des saints, décourageant ainsi l'art religieux.
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plus, quoique sa phrase périodique soit au fond toute latine, il

sait bien que le génie des deux langues n'est pas tout à fait le

même; ni surtout leurs ressources, la nôtre étant pauvre en

relatifs, et manquant de flexions casuelles : aussi prend-il soin

de n'embarrasser point sa période française de trop longues

incises, comme on en trouve encore, cent ans plus tard, dans

Descartes. Calvin, par la syntaxe, est en avance sur Descartes.

Mais d'oi^i vient cette parfaite possession de la langue française

chez un homme qui, dans les écoles, ne l'avait pas plus cultivée

qu'on ne faisait de son temps; qui plus tard ne semble pas

avoir eu jamais le loisir de s'y appliquer avec suite, au milieu

des occupations innombrables et des traverses de sa carrière;

qui, enfin, écrivit en latin plus souvent qu'en français, et toute

sa vie vécut avec les écrivains latins (non certes les plus purs

elles mieux disants)? Peut-être ici touchons-nous au secret de

l'excellent français qu'écrivit Calvin : son art fut de dégag'er de

la langue mère (qu'il savait à merveille) le français qu'elle ren-

fermait, pour ainsi dire, en puissance et virtuellement. Sa

phrase française est une admirable transposition de la phrase

latine; le français (|ue parle Calvin n'est pas un produit naturel,

et comme une évolution et une phase nouvelle du français du

moyen âge; il est repris directement (par delà la vieille langue

d'oïl, chère à Rabelais, vive encore chez Montaig'ne) ; repris à

la source première de la latinité classique. Mais avec un art,

tout instinctif, et d'autant plus sûr, il ne francise le latin que

dans la mesure où les Français (du moins lettrés et instruits,

car il n'écrit pas, à vrai dire, pour le peuple) peuvent com-

prendre cette langue; tout à fait simple, mais non tout à fait

naturelle. Il en résulte qu'en parlant latin en français (bien plus

que ne fit jamais Ronsard) Calvin trouve le moyen de n'être

jamais pédant (ce que fut Ronsard trop souvent) ; et sa langue,

en partie factice, du moins tout à fait dilTérente de la langue

parlée, ne paraît jamais affectée; et, en effet, elle ne l'est pas.

Non que Calvin ait ignoré qu'il possédait à un si haut point

l'art de bien écrire, mais nous ne lui reprocherons pas d'avoir su

qu'il écrivait bien, et d'en avoir été satisfait. Il n'est pas d'écri-

A'ain sans un certain goût du Ijcau langage; il suffit que ce goût

soit bon. Bossuet raconte que AVesIphal, lulliérien, ayant appelé
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un jour Calvin déclamateur : « Il a beau faire, dit Calvin, jamais

il ne le persuadera à personne, et tout le monde sait combien

je sais presser un argument, et comltien est précise la brièveté

avec laquelle j'écris \ » Et Bossuet, non sans quelque impatience,

mais avec sa sincérité ordinaire, rend ce témoignage à Calvin :

« Donnons-lui donc, puisqu'il le veut tant, cette gloire d'avoir

aussi bien écrit qu'homme de son siècle; mettons-le même, si

Ton veut, au-dessus de Luther; car encore que Luther eût

quelque chose de plus original et de plus vif, Calvin, inférieur

parle g-énie, semblait l'avoir emporté par l'étude. Luther triom-

phait de vive Aoix; mais la plume de Calvin était plus correcte,

surtout en latin ; et son style, qui était plus triste, était aussi plus

suivi et plus châtié. » Il dit (un peu plus haut) : « Calvin raison-

nait plus conséquemment que Luther. »

Tous ces mots sont justes, et Bossuet, avec une extrême

sag"acité, a caractérisé par une seule expression le plus g-rave

défaut du style de Calvin; il est triste. — « Quoi! dira-t-on, et

quel besoin avait-il d'être gai? et dans les sujets qu'il traite,

oîi voit-on lieu de rire et de [tlaisanter? » Mais c'est juste-

ment là le point faible par où Calvin donne prise à de trop

justes reproches : c'est qu'il veut trop souvent sénaijer, plai-

santer aux dépens de ses adversaires, achever par la raillerie

ce qu'il a commencé par le raisonnement. Il y échoue complè-

tement : il est, nous l'avons dit, lourd et froid quand il plaisante,

et tout de suite injurieux; et dans l'injure qu'il prodigue il

n'a ni esprit ni verve; les noms outrageants qu'il inflige à

tous ceux qu'il n'aime pas, sont ramassés au hasard dans le

vocabulaire de la rue
;
pas un ne porte ; pas un n'est bien trouvé

pour la circonstance. Mais ce n'est pas seulement dans l'ironie

que le coloris lui fait défaut. Il est presque partout, je ne dis

pas monotone (ce serait ouldier qu'il est souvent éloquent),

mais monochrome. Ni la richesse de la nature, ni la vivacité des

passions humaines ne se sont jamais reflétées dans son style :

il a essayé quelque part de prouver Dieu par la l)eouté de l'uni-

vers : la page est faible et traînante. Des admirateurs de Calvin

ont quelquefois réclamé contre le jugement de Bossuet. Ils ont

1. Cf. Institution^ p. i : " Je ii'ayme point d'fxlravagiier (sortir du sujet) ne

user de longue prolixité. »



CALVIN 349

(lit : « Calvin est sérieux, il est grave, il est austère, si l'ûii veut;

mais il n'est pas triste. Il est trop animé, trop pressant, troj)

passionné pour qu'on puisse le trouver triste. » Mais c'est mal

comprendre la pensée de Bossuet, et le mot qu'il emploie avec

tant de précision, comme Bossuet emploie tous les mots. Ce qui

s'oppose à la tristesse, ce n'est pas la vivacité : c'est la détente,

c'est la sérénité; toutes choses qu'on ne trouve jamais dans

Calvin. Je ne sais pas si l'homme a i-i quelquefois , mais son

style jamais ne sourit; non pas même lorsqu'il raille, car son

âpre sarcasme est toujours sans gaieté.

Et, malgré ces lacunes, il est un très grrand écrivain; et, cer-

tainement, quoiqu'il se soit fort peu soucié de style et de litté-

rature, il a exercé une très sensihle intluence sur la littérature

et sur le style. La gravité, qui est sa marque (je laisse de côté

les écarts de sa plume, quand elle se fait injurieuse), la fermeté,

la logique pressante, la lucidité, l'art de déduire avec une pré-

cision serrée, l'art de conclure avec une netteté vigoureuse,

toutes ces qualités du style de Calvin, rares et presque inconnues

chez les prosateurs qui l'ont précédé, se retrouveront après lui

chez des écrivains d'esprit et d'opinions très opposés, qui sou-

vent sont ses adversaires sur le terrain des doctrines, mais qui

procèdent de lui, peut-être sans le savoir, quant à leur langue

et quant à leur manière de raisonner, d'exposer et de convaincre.

Et ce n'est pas un paradoxe de prétendre que le meilleur dis-

ciple de Calvin, au xvn° siècle, ne fut pas un calviniste, mais

un prédicateur catholique, de la Société de Jésus; grand orateur,

mais encore plus log"icien et raisonneur, Bourdaloue.

Les écrivains religieux de la Réforme. — Après

Calvin nous devons nommer plusieurs écrivains religieux

réformés qui exercèrent aussi une grande intluence, qui écri-

virent avec talent et avec succès pour la défense de leurs idées;

une place leur appartient dans l'histoire de la langue et de la

littérature française; mais cette place est modeste : ils sont tous

très inférieurs à l'auteur de VI)islitutio)i de la religion chrétienne.

Guillnume Farcd (''tait né, près de Gap, en 1489 (vingt ans

avant Calvin). Il étudia à Paris, où Lefèvre d'Etaples l'initia aux

idées de réforme relig-ieuse. Lefèvre d'Etaples (né en 1455)

pourrait être appelé le premier fondateur de la Réforme, avant
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Luther, avant Zwingle, avant Calvin. Dès 1512, dans ses Com-

mentaires sur les Épîtres de saint Paul (écrits en latin), il' énon-

çait tous les principes essentiels de la foi réformée. De 1523 à

1528 il traduisit la Bible en langue vulgaire. La protection

déclarée de François I", qui lui avait confié l'éducation de

son troisième fils, Charles (mort en 1545), permit à Lefèvre

d'Étaples d'exposer et de propag^er ses idées, modérées dans la

forme, radicales dans le fond, sans être inquiété sérieusement,

jusqu'à sa mort (1537).

Le plus ardent de ses disciples, Farel, après ses études ache-

vées, enseigna quelque temps au collège du Cardinal-Lemoine,

puis vécut à Meaux près de l'évêque Briçonnet, qui était à demi

luthérien. Bientôt on commença de sévir contre les hérétiques :

Farel se retira en Suisse. Il prêcha d'abord la réforme à Bàle,

mais il se heurtait à Erasme, de plus en plus déclaré contre les

nouveautés religieuses. Erasme avait combattu l'Eglise, plus ou

moins directement, jusqu'à l'aA'ènement de Luther, qu'il accueillit

d'abord avec faveur; mais quand il vit où Luther en voulait

venir, Erasme revint sur ses pas et combattit Luther. Erasme,

en effet, c'est l'humanisme pur; c'est la Renaissance se suffi-

sant à elle-même, et regardant comme son principal ennemi

celui qui menace de plus près sa chère liberté. Le jour où

l'humanisme crut voir que la Réforme était moins libérale

encore que Rome, il déserta (Erasme en tête) la cause des

Réformés et fit, en grande majorité, une paix telle quelle avec

l'Église.

Farel, expulsé de Bàle (152t), vint à Strasbourg, où il obtint

plus de succès. Il passa cinq ans en Suisse, dans diverses villes,

et arriva à Genève en 1532; il y reçut Calvin en 1536, et ce

fut lui qui l'y retint, devinant chez ce jeune homme une

énergie égale à la sienne et un génie supérieur. Tous deux

furent chassés ensemble en 1538; mais Calvin revint seul

en 1541. Farel demeura toujours l'ami et l'admirateur de

Calvin; mais, peut-être pour ne pas soumettre cette amitié à une

trop difficile épreuve, il se fixa à Neuchàtel. C'est là qu'il

mourut le 13 septembre 1565 (un an après Calvin), à l'âge de

soixante-seize ans. Homme énergique, violent même ', et d'hu-

1. Six semaines avant la inurt de Servel, il écrivail à Calvin pour demander
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meur difficile, mais doué d'une volonté tenace et d'une persévé-

rance infatigable, Farel, par ses qualités et par ses défauts,

exerça une grande influence et servit beaucoup à sa cause. Ses

innombrables sermons, improvisés, non recueillis, sont perdus.

Ses livres, mal écrits, dans un style obscur et ditTus, n'ont

aucune valeur littéraire. C'est un homme d'action, qui se servit

de la parole comme d'autres de leur bras ou de leur épée;

mais il ne fut jamais ni un écrivain ni un orateur ', et n'y

prétendit pas.

Pierre Yiret, né à Orbe (canton de Vaud), en 1511, converti

par Farel, assistant de Calvin à Genève, plus tard chef de la

réforme à Lausanne, intéresse non seulement l'histoire reli-

gieuse par l'activité de sa prédication, mais l'histoire littéraire

par certaines formes de son talent; il eut de la verve et de

l'esprit, non du plus fin, ni du plus délicat; mais c'est un mora-

liste satirique, souvent rempli de trait, et dont le trait porte

juste : d'ailleurs aigri, mécontent, môme de ses amis, qu'il mal-

traite presque autant que ses adversaires, et plus spirituellement,

car il les connaît mieux. Mais il écrit médiocrement; il ne put

jamais dépouiller entièrement le patois natal, où il trouvait de

la g-râce et du piquant. Peu soucieux du style comme presque

tous les réformés <le ce siècle, il comjtosa trop vite, et ne sut ni

ne voulut se borner. Aussi, sauf quelques morceaux qu'on cite

encore, son œuvre, trop prolixe, est vieillie ou morte ^ Après

quelques années d'une vie errante (on le voit tour à tour à

Genève, à Nîmes, à Paris, à Montpellier, à Lyon, à Orang-e, en

Béarn), il mourut en 1571 (vers l'âge de soixante ans), à Orthez,

où l'avait attiré Jeanne d'Albret, reine de Navarre \

Virot, esprit très ouvert, et, pour un siècle passionné, assez

clairvoyant, saisissait finement certaines choses qui avaient

avec instance la condamnation de rhérélique. 11 conjurait Calvin de ne pas

énerver la répression en adoucissant la rigueur du supplice : « 11 faut agir, disait-

il, de manière à ce que personne ne songe plus à publier de nouvelles doctrines,

et à tout ébranler impunément. >

1. Toutefois ses discours improvisés avaient une grande nclion sur les auditoires

populaires.

2. Son principal ouvrage est les Disputations chrestiennes en manière de devis

(ou Dialogues du désordre qui est à présent au inonde), l'i'tHS'tD. — Le monde à

L'empire (Genève, 1561) fut souvent réimprimé. Tous les iiamphlefs de Virel,

uses par leur itopularité même, sont devenus très rares.

3. Voir A. Savons, Etudes sur l;s écrivains français de la. Réformalion. t. 1.

p. 204.
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échappé à l'esprit plus entier de Calvin; il constate quelque part

que plusieurs de ces humanistes qui avaient adhéré d'abord à la

Réforme la dépassent peu à peu et tournent à l'athéisme :

« Plusieurs de ceux qui font profession des bonnes lettres et de

la philosophie humaine, et qui sont même souventes fois estimés

des plus savants et des plus aigus et des plus subtils esprits,

sont non seulement infectés de cet exsecrable athéisme, mais

aussi en font profession et en tiennent escole; par quoi nous

sommes venus eu un temps auquel il y a danger que nous

n'ayons plus de peine à combattre avec tels monstres qu'avec

les superstitieux et idolâtres, si Dieu n'y pourvoit '. » Dans le

même ouvrage, il distingue les déistes des alliées, distinction

que son temps ne faisait pas, que Pascal ne fait guère encore,

que Rousseau, le premier, fit accepter en fondant sa « religion

naturelle ». — « J'ai entendu, dit Viret, qu'il y en a de cette bande

qui s'appellent déistes, d'un mot tout nouveau, lequel ils veulent

opposer à afhéistes. Car ils veulent donner à entendre qu'ils ne

sont pas du tout sans Dieu... Mais de Jesus-Christ ils ne savent

que c'est. » Calvin, tout entier à ses grandes luttes (d'inégale

importance) contre Rome ou contre Castellion et Wesphal, n'a

pas si bien vu que Viret à quelle inditrérence radicale pourrait

bien aboutir un jour, dans tous les partis, l'inévitable réaction

contre « la fureur de dogmatiser ».

Le rôle de Théodore de Bèze" dans l'histoire du protestan-

tisme a été considérable; mais notre langue lui doit peu de

chose : tous ses écrits sont en latin, sauf une tragédie tVAbraham

sacrifiant, qui, malgré le titre, est une pièce dans le goût des

anciens mvstères (sauf un emploi plus retenu de l'élément

1. Instruction chrétienne, t. II, Épilre mix fidèles de Montpellier.

2. Théodore de Bèze, né à Yézelay (14 juin 1519); élevé à Orléans, puis à

Bourges, auprès de Melchior Wolniar; après une jeunesse assez licencieuse,

converti h la Réforme, s'enfuit à Genève (1548). Il professa neuf ans à Lausanne

où il écrivit (1554) le célèbre traité De hœreticis a civili maçiistratu puniendis.

Adjoint h Calvin en 1558, il assista au colloque de Poissy, en 1560, et dirigea

les affaires de la Réforme pendant la première guerre civile. Après la mort de

Calvin (1564), il lui succéda, et, pendant quarante-deux ans, fut jusqu'à sa mort

(13 oct. 1605) le chef des réformés français. Ses œuvres latines comprennent les

Juvenilia, poésies latines assez licencieuses qui lui furent reprochées; deux

autres recueils de poésies latines : les Sylves et les Poemaia : de nombreux tra-

vaux d'exégèse sur les deux Testaments; le traité De ha-reticis mentionné plus

haut; un petit traité de la ])rononciation du français, très précieux pour l'histoire

de la langue au xvi" siècle; la Vie de Calvin; les Icônes (biograidiies des réfor-

mateurs), etc.
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comique; la paraphrase des Psaumes, pour compléter celle que

Marot avait laissée inachevée (c'est une œuvre sans aucune

valeur poétique); enlin VHistoire ecclésiastique des églises réfor-

mées au royaume de France (de 1521 à 1563), ouvrage mal com-

posé, sans plan, sans proportion; d'ailleurs le premier tiers seu-

lement paraît appartenir à Bèze; le reste fut compilé par le

ministre Jean des Gallards. Au milieu de ce fatras, on trouve

des traits heureux, des observations profondes ; mais l'auteur

ne sait ni composer ni écrire. Comme orateur et prédicateur,

Théodore de Bèze a joui d'un très grand prestige, mais il fut de

ces parleurs dont le talent tient à la personne et ne lui survit

pas. Il avait une superbe prestance, « l'air d'un roi », dit Sca-

liger. Je ne sais trop pourquoi il a conservé dans l'histoire la

réputation d'un personnage doux, modéré, prudent, presque

accommodant. L'examen des faits ne conflrme pas cette renom-

mée. Il était plus entier que Calvin lui-même; au colloque de

Poissy, lorsqu'on lui ofTrit de porter remède à tous les abus du

clergé, il se déroba, ne craignant rien plus qu'une demi-réforme.

Il repoussait avec une sorte d'horreur ceux qu'il appelle les

« moyenneurs », les hommes de paix et de transaction qui

auraient voulu que la France eût le droit de rester catholique,

les calvinistes se contentant du droit de pratiquer librement

leur culte.

Philippe du Plessis, seigneur de Mornay', fidèle compagnon

de Henri IV, pendant la guerre civile, et chef incontesté de

l'Eglise réformée de France depuis la paix religieuse pro-

clamée par l'Edit de Nantes jusqu'à sa mort (1623), fut regardé

de son vivant comme un très grand homme et mériterait de

n'être pas aujourd'hui si oublié. Il a trop éci'it, et de trop gros

livres, où la part d'originalité personnelle qui était en lui se

trouve malheureusement noyée dans un amas de choses banales

qui sont à tout le monde. Les Discours de la vie et de la mort

(1576) sont paraphrasés des moralistes latins et des Pères de

l'Eglise. Le Traité de tEglise (1578), le Traité de la vérité de la

religion chrétienne (1580), le livre sur VInstitution, usage et doc-

trine de VEucharistie (1598), le Ml/stère d' i)ii(/uité ' (1611), les

1. Né à Ikihy dans le Vexiii français, en lo'tl); morl à la Fi)rèt-sur-Sèvre on 1623.

2. C'est-à-dire l'histoire de la Papauté, dit le litre.

HiSrOIHK DE LA LANGUE. Ul. 23
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Discours et Mèclilalions chrétiennes snr quatre psaumes du pro-

phète David (1619-1624), sont des ouvrages diffus et inégaux,

qu'on ne lit plus sans fatigue, mais qui toutefois renferment

beaucoup de passages éloquents et des traits vigoureux '.

Il fut jusqu'à la fin un polémiste ardent, parfois même inju-

rieux, comme le seul titre de ce livre : Le Mystère d'iniquité

suffit à le montrer. Mieux inspiré dans le Traité de la vérité de

la religion chrétienne, Du Plessis-Mornay y défendait le christia-

nisme, sans distinction de sectes, contre tant d'ennemis com-

muns à toutes, qui renient non seulement Jésus-Christ, mais

Dieu même, du moins la Providence. C'était sagement prévoir

qu'au lendemain des fureurs civiles un immense besoin de

repos, un immense dégoût des querelles jetterait les hommes

invinciblement vers l'indifférence et le scepticisme. Montaigne

allait les aider à redescendre cette pente aisée; Montaigne, chré-

tien peut-être au fond, à sa façon, mais d'un christianisme

tiède, beaucoup moins contagieux que son scepticisme.

Ni Farel, ni Viret, ni Théodore de Bèze, ni Du Plessis-

Mornay, ni Marnix de Sainte-Aldegonde ^ n'ont laissé un seul

ouvrage durable, et qui compte encore aujourd'hui dans l'his-

toire de la littérature française. Ils eurent une action considé-

rable, due à leurs talents et aux circonstances; mais leurs

ouvrages, longs ou courts (et la plupart sont trop longs), ne sont

rien de plus que des écrits polémiques, d'un intérêt et d'une

portée tout éphémère. On cite à la vérité des écrits polémiques

dont la valeur a survécu aux circonstances qui les avaient fait

naître; mais de tels chefs-d'œuvre sont très rares. Leurs auteurs

ont eu assez de génie pour élever l'expression de leurs idées et

de leurs passions particulières à un assez haut degré d'éloquence

et de généralité pour frapper, retenir et captiver les générations

suivantes. Parmi les écrivains religieux de la Réforme française

au xvf siècle, Calvin seul a eu cette fortune.

1. Les Mémoires de Diiplessis-Mornay, publiés après sa mort, sont une compi-
lation sans valeur littéraire, mais qui intéresse l'histoire des guerres de religion.

2. Né à Bruxelles en 1538; longtemps célèbre i)ar son Tableau des différends de
la religion (1598), ouvrage à demi théologique, à demi satirique, que Bayle admi-
rait encore un siècle plus tard.
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//. — Saint François de Sales.

Jusqu'aux dernières années du xvi^ siècle, la littérature reli-

gieuse des catholiques français fut assurément inférieure à celle

des protestants. Non seulement ils n'avaient rien à opposer au

grand nom de Calvin, mais même à ses seconds, à Bèze, à Du
Plessis-Mornay — si ce n'est un Gentian Hervet, un Claude

de Saintes, un Feuardent, un Chetîontaine, un Despense, —
controversistes violents ou prolixes, non sans talent, mais sans

méthode et sans art, chez qui Finuéniosité ne se montrait que par

éclairs et l'éloquence que par boufTées ^ « Les Huguenots écri-

vent mieux que nous », disait, avec toute raison. Biaise de

Monluc. Grâce à saint FraïKjois de Sales cette infériorité disparut.

La jeunesse de saint François de Sales. Son éduca-
tion séculière et humaniste. — A ce rôle d'apôtre litté-

raire du catholicisme dans une société qui se faisait de plus

en plus cultivée, François de Sales avait été tout particulière-

ment préparé par son éducation. Né dans une famille noble

et riche de la Savoie, d'un père qui s'était distingué par ses ser-

vices diplomatiques et militaires, François-Bonaventure de

Sales -eut l'instruction d'un gentilhomme du premier rang-. Sans

doute — on le sait assez par ses pieux biog-raphes — la voca-

tion ecclésiastique de « ce béni enfant », qui dès le berceau

« semblait un [)etit ange », s'annonça de très bonne iieure, mais

elle n'empêcha point ses parents, à qui elle agréait peu, de

l'élever, à tout événement, en vue de ces honneurs du siècle

qu'ils avaient lieu de rêver pour lui. Le jeune homme reçut

donc une culture plus variée de beaucoup et plus prolongée

que celle dont on se fût contenté s'il eût été destiné dès

l'abord, irrévocal^lement, à être « d'Eglise ».

Au sortir du collège de Clermont ', à Paris — où son père

l'avait envoyé en 1581 terminer ses humanités, — il dut aller

1. Cf.. sur 1,1 controverse au xvi-xvii'^^ siècle, mon ouvrage sur Bosmct historien
du Protestantisme, p. 5 et suiv.

2. Né à Sales, prés d'Annecy, le Jl Juin IIIC." (ou peut-être loOG). Mort en 1022.
3. Voir, i)our les faits rap|ielés ici, la Vie de saint François de Sales, \\a.\' l'aldjé

Hamon, ainsi que rin^oduction générale et les Notices particulières de fédilion
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faire son droit (<le 1388 ou 1589 à 1592) à Padouo, où rensei-

gnement de Guido Panciroli, entre autres professeurs célèbres,

attirait alors des étudiants de toute l'Europe. Là, en même temps

qu'il obtenait le grade de docteur en droit romain et en droit

canon (1591), il continuait ses études théologiques commencées

à Paris; il se familiarisait avec les langues italienne et espa-

gnole, — qu'il saura parler et écrire comme tous les gens du

monde au xvii" siècle ;
— il s'initiait à l'histoire naturelle et à

la médecine, — dont se piquaient tous ceux du xvi". — A son

retour en Savoie, le désir de son père l'obligea de se faire rece-

voir avocat au sénat de Chambéry, et François de Sales (ou

plutôt le seigneur de Villaroget, nom qu'il avait dû prendre)

était déjà dans sa vingt-sixième année que son stage involon-

taire dans le monde durait encore. Ce ne fut qu'en mai 1392 que

son père lui laissa prendre les ordres.

Il V avait en François de Sales — comme sans doute chez

la plupart des jeunes gens des dernières générations du

xvi" siècle, qui recueillaient les fruits de la Renaissance — un

vif amour des choses de l'esprit '. A Paris, où il avait passé « le

meilleur âge de ses études », il avait, semble-t-il, subi forte-

ment l'impression du généreux spectacle qu'offrait ce foyer

de science. Externe au collège des Jésuites, il en avait profité

pour suivre encore certains cours du Collège de France :

celui d'hébreu, par exemple, que Génebrard y professait.

Plus tard il entretenait avec enthousiasme ses maîtres de

Padoue de cette belle Université parisienne « où tout reten-

tissait d'arguments, où les toits mêmes et les murailles sem-

blaient philosopher * ». Humaniste, helléniste, — tel Agrippa

(les OEiiives de saint François de Sales publiée par les soins des religieuses

de la Visitation d'Annecy. Nous désignons nos références à cette édition, qui,

malheureusement, n'en est encore (juin 1896) qu'au sixième volume, par le

nom du savant éditeur, le R. Dom Mackey, 0. S. B. Pour les autres éditions

citées, voir ci-dessous la Bibliographie, p. 404-40o.

1. Quelques témoignages se sont retrouvés, parmi les papiers de saint François

de Sales, des studieuses occupations de sa jeunesse : des notes de t/iéoluf/ie dont
parle l'enquête de non ciiltu de 1648, et des « Essais sur l'Ethique -, dont il reste

deux volumes mss portant les dates de io8o et 1586. Ce sont des analyses ou extraits

d'Aristote et des autres philosophes païens sur la morale, complétés et corrigés

par des citations de l'Ecrilure et des Pères. (Voir D. Mackey, t. I, p. 42.)

i. " In liac humanioribus litteris primo operam navavi seduiiis, tum nniversae,

pJnlofopfdse, eo faciliori neyotio ac uheriore fruclu quod philosopfiiœ ac t/ieotogice

scftola ila illi sit, addicta, ict ejus tecta propemndutn acparintes pliilosophari telle

videantur. » Vie de saint François de Sales, par r,liarles-.\uguste de Sales, liv. I".
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d'Aubigné, — il était familier de bonne heure avec Aristote,

Platon, Épictète et Plutar<]ue, comme avec Cicéron, Virgile et

Sénèque. Rien de plus cicéronien que son commerce de lettres

latines avec le « sénateur » Antoine Favre, de Chambéry :

Sadolet ou Bembo en eussent signé les périodes harmonieuses et

larg-es. Et l'expression chaleureuse, mais toujours curieusement

travaillée, de FalTection des deux jeunes gens se mêle dans ces

lettres, — qu'ils composaient, ils l'avouent eux-mêmes, avec

soin, — (les réminiscences les plus doctes.

Nourri de l'antiquité, il paraît encore très informé de la

littérature contemporaine. 11 possède au mieux Montaigne,

alors dans sa « fraîche nouveauté », et que goûtait tant Du

Perron. Il va chercher plus d'une fois, et ne songe point à

s'en cacher, dans les Essais de ce « docte profane », des argu-

ments en faveur des thèses catholiques. — Nul cavalier de

bonne maison, vers 1690, qui n'eût lu la Diana cnamorada

de Jorge de Montemayor : François de Sales, dans les écrits

de sa jeunesse, en fera d'assez fréquentes citations. De même

il insère jusque dans son Traité de CAmour de Dieu des vers

— des vers sacrés, il est vrai — de Desportes. Au l)esoin il

en fera lui-même et traduira en rimes françaises ses citations

de poètes anciens. Entin il ne renonce pas, même après son

entrée dans les ordres, à s'occuper de droit; il « demande à la

théologie la permission d'y vaquer » par instants, et il donne un

gage du goût durable qu'il avait pris à cette étude en rédigeant,

de 1598 environ à 1605 ', le commentaire — purement théolo-

gique, il est vrai — du premier litre du Code savoyard compilé

par son ami Antoine Favre.

Les influences religieuses. La mission dvi Chablais.

— Détourné cependant, par une attraction plus forte, de ce

siècle dont il avait fait si largement l'apprentissage, François de

Sales n'alla point demander à l'Eglise ce que lui demandent sou-

vent les natures délicates que l'appel mystique a touchées : la

retraite et le repos. Si c'était sous ce jour que parfois, peut-

être, sa chasteté d'étudiant dévot avait pu rêver la vie reli-

gieuse, on peut assurer hardiment que le directeur de conscience

1. E<1. D. Maekcy, I, p. l.
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qu'il eut à Padoue la lui fit considérer sous un as})ect différent.

Ce directeur était un jésuite italien, le P. Antoine Possevin,

l'un des plus distingués et des plus actifs parmi les continuateurs

d'Ignace de Loyola. Erudit, prédicateur en outre et diplomate ',

il orienta sans doute l'âme exquise et passionnée qui s'offrait

à sa conduite, non pas vers la contemplation monastique, mais

vers le sacerdoce militant.

Et certes, la besogne ne manquait pas aux ouvriers, dans la

situation que le schisme protestant venait de faire à l'église

catholique. Soit par la plume, soit par la parole, soit par les

actes, on n'avait que le choix des tâches urgentes.

De tous les divers emplois olTerts aux bonnes volontés

catholiques, le relèvement des mœurs et de la discipline clé-

ricale semble» avoir été celui qui, d'abord ^, tenta le plus le

jeune homme dont l'austérité morale s'était énergiquement

affirmée, on le sait, dans les épreuves de la vie mondaine.

Mais les difficultés délicates de cet apostolat du clergé, que

l'Oratoire allait bientôt aborder en France avec la force d'une

congrégation, furent sans doute une des causes qui détour-

nèrent François de Sales vers l'apostolat extérieur des dissi-

dents.

Il y avait des Réformés tout près de lui, dans les états mêmes

du duc de Savoie. Le Ghablais, que ce prince venait d'arra-

cher, après une lutte acharnée, à la domination des gens de

Berne, était tout protestant, et devait le rester, aux termes des

traités. Mais le duc souhaitait trop d'y affermir son pouvoir pour

ne pas essayer d'y rétablir le catholicisme. Un premier envoyé

de Claude de Granier, évoque d'Annecy, ne tarda pas à battre

en retraite devant l'hostilité déclarée des habitants. Le prélat

dut lui chercher un remplaçant, et ce fut, raconte Auguste de

Sales, dans une réunion solennelle de son clergé qu'il demanda

un volontaire. François de Sales seul s'offrit.

Il ne semble pas que le succès répondit à l'enthousiasme du

1. Envoyé du pape Grégoire XIII dans plusieurs cours de l'Europe, le P.

Antoine Possevin avait travaillé avec succès à rétablir le catholicisme dans les

vallées du Piémont. Auteur d'une Bihliollieca sacra et d'un Apparatus sacer, il

a laissé également une Description de l'Élal des Moscovites.

2. Voir la harangue inédite aux chanoines de Genève donnée par M. Gaijerel.

Encyclopédie des sciences religieuses, art. Fr.vn(,;ois de Sales, p. 29 i.
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jeune missionnaire. Il rencontra dans les populations du Cha-

blais une opposition parfois menaçante pour sa vie, et d'ordi-

naire — ce qui le touchait plus, — indifférente à ses efforts. Au

bout de vingt-sept mois d'etlbrts persévérants, il était obligé

d'avouer au duc de Savoie, « qu'il avait semé entre les épines et

les pierres » et que, sauf le retour de deux notables du pays ' à la

foi catholique, « ce n'était pas un trop grand cas des autres ^ ».

Il est probable que ce résultat ne fut pas sans effet sur ses

dispositions. Il était parti plein de confiance dans les moyens

purement spirituels. Il avait commencé j)ar refuser la force

armée que le baron d'Hermance tenait à son service. Mais

devant une obstination inattendue, il trouva bientôt que le

pouvoir séculier n'intervenait pas suffisamment ^ Consulté par

le duc, en septembre 1596, il engageait Charles-Emmanuel non

seulement à ordonner aux bourgeois par lettres expresses de

« se laisser instruire » — « douce violence, ajoute-t-il, qui les con-

traindra de subir librement le joug de votre saint zèle, » — mais

encore « à priver de toute sorte d'offices ceux qui persisteraient

dans leur créance * ». Appelé à Turin la même année, il con-

tinua de pousser le prince « à chasser les pasteurs, à remplacer

les maîtres d'école protestants par des jésuites, à priver les héré-

tiques des emplois publics », et à « se montrer fort libéral envers

les nouveaux catholiques ^ ». Il ne resta donc pas étranger à cet

édit du o octobre 1598, qui fut, dans le Chablais, une sorte de

« révocation de l'Edit de Nantes ». Sans doute, au moment où

le duc lui-même vint à Thonon pour chasser les opiniâtres qui

refuseraient d'abjurer, l'humanité de saint François de Sales le

porta à intervenir ", mais ses lettres \ peu après, témoignent

qu'il jugeait préférable en somme pour les récalcitrants « d'être

exilés de leur patrie terrestre, s'ils devaient acheter à ce prix

de ne pas l'être du ])aradis ». — Que ces pi'océdés répugnassent

1. Le baron d'Avrilly el l'avocat Poncel.
2. Lettre de 1596 au duc de Savoie citée par Gabcrel. art. François oii Sales

dans l'Encyclopédie des sciences religieuses.

3. Lettre du ]>résidenl Favre à François de Sales. 159G. dans Migne, t. V,
col. 323.

4. Lettres, Migne, t. V, col. 343-3 4 i.

5. Gaberel, loc. cil.; Hanion, ouvr. cilé, t. H. p. 203 et suiv.

6. Sainte-Beuve. Porl-IîuyaL t. \, p. 262.

1. Lettres inéd., tkl. Dalta, 1, 246-248.
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à un esprit élevé, trop clairvoyant pour ne pas suspectei- la

solidité (le conversions obtenues « par le bruit des bombes et

des arquebuses ' » ou par l'intimidation morale, on voudrait le

croire; mais si, dans des instants de libéralisme plus large,

saint François de Sales a pu dire ce mot, rappelé par Bayle à

son élog-e-, c{u'on peut être « fort bon catholique et fort mauvais

chrétien », il est difficile de penser, — à voir comment il s'as-

socia aux odieuses contraintes d'une propagande indiscrète,

— qu'il eût jamais admis qu'on piit être bon chrétien sans

être catholique. Par là encore François de Sales fut de son

temps.

Le voyage à Paris de 1602. Le courant contem-

porain vers le mysticisme. — Heureusement du reste ces

besognes, où il était si difticile jadis aux âmes les plus intel-

ligfentes et les plus douces de se dég:ager de leur milieu, ne

devaient plus reparaître qu'à titre accidentel dans sa vie. Le

voyage qu'il fit à Paris en 1G02 l'engagea dans une autre et

meilleure voie. Très fêté, en sa qualité de « convertisseur »

des abords de Genève, François de Sales dut à sa campagne

du Cbaljlais de prendre de la société parisienne une connai.s-

sance plus approfondie. Or, parmi les efforts divers que ten-

tait alors l'élite du clergé français pour opposer à la Réfor-

mation protestante une « contre-réformation » catholique, le

mysticisme exerçait une action silencieuse, mais efficace.

M"" Acarie et Pierre de Bérulle sont restés dans l'histoire reli-

gieuse de la France les seuls représentants connus de ce

mouvement, mais la direction en était partagée avec eux par

beaucou]) «['autres « spirituels « oul)liés aujourd'hui : Beau-

cousin, Gallemard, Duval, Soulfour, Brétigny^ Dans ce milieu

sainte Thérèse était en grande vogue; on traduisait à l'envi

ses livres ascétiques; on répandait parmi les fidèles l'idée d'une

piété plus afTectueuse, plus active, et le goût des « exercices »

par lesquels l'âme croyante multiplie ses rapports avec Dieu,

arrive à se rendre sensible sa présence, à vivre d'une vie « sur-

naturelle ». Mais plus le succès de ces renouveautés était

1. LcUrc à rnrchevêqiie de Bari, 19 février 1597, Mipne. I. V, col. 331.

2. Dict., art. Louis XI. note Z.

3. D. Mackey, Introd. du t. 111, p. vu.
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grand, et plus ardent, au sortir d'un siècle de troubles, Tappétit

de la société française pour ces ])aciriantes douceurs, — plus

aussi la sagesse des ecclésiastiques veillait à ce que cet élan fût

surveillé. Le rôle du « directeur ». — diOerent, on le sait, du

confesseur à qui Ton n'avait à demander (jue ladministration

du sacrement de pénitence, — grandissait [»ar" cela même. Et

les âmes cherchaient partout des conseillei's.

Saint François de Sales directeur de conscience.

— Elève du père Possevin, qui lui-même avait été un des par-

tisans les plus fervents de sainte Thérèse ', François de Sales ne

pouvait échapper, pendant son séjour à Paris, aux consultations

des aspirants à la dévotion. Il y répondit avec tant de succès

que les confiances lui affluèrent - et qu'il reconnut là sa vraie

vocation. Et de fait, du « directeur » idéal il avait toutes les

qualités : — la dévotion chaleureuse, et même raffinée, unie au

bon sens actif et pratique ; la netteté d'esprit et la clairvoyance

d'une impitoyable psychologie alliée aux enthousiasmes de

l'extase; une confiance abandonnée et familière qui tempérait

les rigueurs d'une autorité très décisive; — mais par-dessus tout

un ardent amour des âmes où s'épanchaient toutes les elTu-

sions d'une nature foncièrement « affective ».

C'est à cette œuvre de la « direction » qu'à partir de 1602

toutes les formes de son activité furent spécialement consacrées.

Sa correspondance, qui est considérable ^ — dix-huit cents

lettres environ, encore que nous ne l'ayons pas tout entière, —
est, pour les deux tiers au moins, une correspondance de

pure direction \ Les livres qu'il fait paraître, à partir de 1602,

ne sont plus consacrés qu'aux matières de la vie spirituelle ; ils

ne sont que la rédaction à l'usage du public de ses principes

1. D. Mackey, Introd. du t. III, p. xxv.

2. Saint François de Sales eut avec M™" Acarie des entretiens fréquents, où il

déclarait avoir gagné beaucoup de lumières spirituelles (cf. Hamon, t. 1, p. 397

et suiv.). Sur ses rapports avec la famille des Arnauld, voir Saintc-Reuve,

Port-RoyaK t. 1, p. 176-178, 196, 206. — Cf. plus loin la mention du traité qu'il

fit, probablement alors, à Paris pour une religieuse qu'il <lirigeail.

3. On la trouve dans les tomes IV, VI et IX de l'édition des Œuvres de
sni7it Franiois de Sales et de Mme de Chantai de la collection Migne.

4. Les principales correspondantes de saint François de Sales furent, — avec
M'"" lie Chantai, — Rose Bourgeois, abbesse du Puy-d'Orbe: la présidente Bru-
lart; M'"'' de Cliarmoisy, M"" de Viliars, M'"" de Blonay, M""' de Bréchard et plu-

sieurs autres religieuses de la Visilalicui: In nu^-re Angéli([ne Arnauld. etc.
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et de ses méthodes dans la conduite des âmes. Enfin la fon-

dation de rOrdre de la Visitation ' n'est elle-même que le

résultat de son expérience de directeur. Que ce soit M™^ de

Chantai ou lui qui en ait eu la première idée, il est tou-

jours certain que c'est en recevant les confidences et en étu-

diant l'état moral d'un certain nombre de femmes, surtout

de femmes du monde, qu'il forma le dessein d'ouvrir aux âmes

désireuses « de se retirer de la presse de ce siècle », un asile,

*Voh « nulle grande âpreté » de discipline physique ne pût

éloigner les complexions faibles ou délicates -.

Non pas sans doute qu'évêque ^, François de Sales nég-ligeât

les autres devoirs de sa charge. Mais malgré tout, son occu-

pation dominante, capitale et visiblement favorite, c'est la direc-

tion. Au milieu d'une foule d'occupations, et aussi en dépit des

critiques qui le blâment, il se consacre par-dessus tout à ensei-

g-ner et à consoler les âmes qui se sont remises entre ses mains,

aussi bien celles qui étaient demeurées dans le monde que les

filles de la Visitation d'Annecy et des autres maisons de l'ordre.

Il ne croit point perdre son temps, ni compromettre sa dignité,

à ce soin, non plus c^u'à revoir et à perfectionner les éditions

nouvelles de ses ouvrages de spiritualité. N'était-ce pas eux qui

étendaient et transportaient au loin son influence?

Si en efîet, dans les derniers temps de sa vie, la situation

morale de l'évêque de Genève est considérable, non seulement

en France, mais en Europe *; — si, dès IGIO, saint François

de Sales pouvait, comme l'Apôtre, dire de lui-même, sans

vanité : « Je ne suis plus de ce pays, mais du monde, et

je fais état de n'avoir nulle habitation que dans le sein de

l'Eglise ^ », — il ne le devait pas à une autre cause qu'à ce

prestige de maître des âmes. Quoique estimé au jdus haut point

des Papes qui gouvernèrent alors l'Eglise, — en particulier de

Clément VIII et de Paul V, — quoique lié d'amitié avec les

J. En ICdO.

2. Constitution pour les sœurs relifjieuses de la Visitation.

3. Prévôt du chapiU'c de Genève en 1593, coadjuteur, on 1598, de l'évêque de
Genève (qui, chassé de cette ville par la Réforme, résidait avec le chapitre à

Annecy), François de Sales devint évèque, par la mort de Claude de Granier,
en 1002.

4. Voir plus loin, p. 308.

5. Lettre à M™" de Chantai, 9 août 1010, Lett. inéd., Datla, t. II, p. 53.
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chefs de l'Ej^lise gallicane, les Du Perron et les Bérulle; —
quoique admiré de Henri IV qui chercha plusieurs fois à l'at-

tirer en France et à lui confier un rôle éminent, saint François

de Sales n'avait point profité des occasions qui lui étaient ainsi

fournies d'agir sur les affaires de l'Eglise universelle.

II s'était peu à peu retiré de la controverse contre les Protes-

tants, où il y avait pourtant moyen, pour un théologien qui fût

un orateur et un écrivain tout ensemhle, de s'ériger quasi en

Père de l'Eglise.

Appelé à donner son avis dans l'affaire si retentissante alors

d'Edmond Richer, et dans les querelles de l'Université et des

Jésuites, il s'était contenté déjouer, dans l'ombre, un rôle effacé

de conciliateur '.

Invité enfin, par le pape Paul Y, à délibérer sur ces matières

de la grâce qui commençaient à passionner l'ojdnion du monde

religieux en attendant qu'elles troublassent même le monde

politique, il avait déclini'', avec esprit, cet honneur dangereux,

disant qu' « il valait beaucoup mieux s'attacher à faire un bon

usage de la grâce que d'en former des disputes «

.

Il avait conscience que sa véritable originalité, son rôle effi-

cace, sa « besogne propre » était la direction spirituelle.

Et à tel point que c'était à elle qu'il voulait consacrer les der-

niers efforts d'une activité à bout de forces et tro[» distraite par

mille autres soins. On sait le rêve qu'il avait fait pour ses der-

niers jours, rêve charmant d'un mysti(|ue qui fut un poète. Il

avait comploté, avec un confident, de « se retirer en solitude %

en un lieu fort })ropre, -dévot et agréa]d(% sur le rivage du l)eau

lac d'Annecy. Au haut d'une croupe voisine, sur un tertre égal

et fort doux, environné de bonnes vignes et de bons plants,

accompagné de fontaines bien claires, il y avait une vieille cha-

pelle dédiée à Dieu sous le nom d'un saint fort renommé en

cette contrée... Ce lieu élevé était exempt et des vapeurs et des

humidités qui incommodent ordinairement les vallées, et à un

air fort pur et salutaire, joignait une des plus belles vues et

l'aspect le plus diversifié qu'il était possible de désirer... » C'est

là que le saint avait souliaité de vieillir, mais non pas seule-

1. Cf. T. Porrens, UÈglise el l'Étal sous Ileiun I\', t. 11.

2. Camus. Esprit du li. saint François de Sales, t. Il, p. 27 et suiv.
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ment, notons-le, pour, « après avoir tant dannées vaqué « à la

vie active, donner le reste de ses jours à la vie contemplative.

Il avait un autre dessein : « Il disait quelquefois à ce bon prieur

à qui il avait confié cet ouvrage et cjui nous en a raconté l'his-

toire : « Monsieur le Prieur, quand nous serons en notre ermi-

« tage, nous y jouirons d'un saint lohivpour ij tracer, à la gloire

« (le Dieu et à f instruction des âmes, ce qu'il ij a plus de trente

« ans que je roule dans mon esprit et dont je me suis servi dans

« mes prédications, mes instructions et méditations particulières. »

Ainsi il ne désirait le repos que })Our continuer, consolider et

propager cette œuvre de domination spirituelle dont il sentait bien

avoir trouvé la méthode mystérieuse dans cette tendresse capti-

vante et persuasive, capable encore de nouvelles effusions et

ambitieuse de plus de conquêtes \

Revenons maintenant sur les difféi-ents écrits dont nous avons

marqué, d'une façon générale, la place dans sa vie.

Les ouvrages de controverse contre les Protes-

tants. — Les deux plus importants ouvrages de controverse de

saint François de Sales — les Controverses et la Défense de VEten-

dard de la Sainte Croix — sont sortis l'un et l'autre de cette

mission du Chablais qui fut le premier grand événement de sa

vie ecclésiastique. C'est en janvier 1595, peu de mois après son

arrivée dans le pays à convertir, qu'il commença, tout en pré-

chant, à rédiger des « feuilles », destinées à être mises sous les

veux des protestants qui se refusaient à venir entendre le pré-

dicateur, en même temps qu'à instruire plus précisément ceux

que sa parole avait pu ébranler. Saint François de Sales se

proposait de les livrer à la publicité, car il en avait revu et

corrigé le recueil. Mais le manuscril ne vit le jour qu'en

1672 ^

La Défense de VÉtendard de la Sainte Croix rappelle la fin de

cette même mission dans la Savoie protestante. A propos de

l'érection d'une croix commémorative du rétablissement de la

religion catholique, François de Sales avait fait distribuer j)anui

la foule des « placards » inipiinK's. oii le culte de la crciix ('tiiit

1. Saint François de Sales niuuriit à Lyon, an lelour (11111 voyaf:e ;i Avignon,

le 28 décembre 1622.

2. D. Mackey, Inlrod. du t. 1, p. cvii et siiiv., cxii.
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sonimairemeiit expliqué. Un ministre genevois, Antoine de la

Faye, disciple et ami de Théodore de Bèze, s'empressa de réfuter

cet écrit '. La réplique de François de Sales est le traité qui

nous reste ".

En quelques points , ces deux ouvrages se disting-uent heu-

reusement des innombrahles écrits j»olémiques, si médiocres et

si indig-estes, de la fin du xvi" siècle.

D'ahord, par le ton même de la discussion. Certes François

de Sales ne va pas jusqu'à s'interdire tout à fait les mots déso-

bligeants : il ne se privera point, dans VEtendard de la Croix,

d'appeler le livre auquel il ré})ond un « amas d'inepties et e

mensonges^ », et parfois même la raillerie descendra chez lui

un peu plus bas que ne le souhaiterait le bon goût, mais ces

écarts sont rares. Sa « nature » — François de Sales le dit

lui-même* et on l'en croira sans peine — « n'était point tournée

à ce biais », et les manuscrits nous prouvent qu'il s'étudiait

consciencieusement à corriger l'âcreté du premier jet ^. « Je n'ai

voulu user d'aucunes injures ui invectives mordantes, et si mon
adversaire se fût nommé ", peut-être me fussé-je contraint à

quelque peu plus de respect » encore. Voilà des scrupules de

courtoisie que l'on chercherait en vain, je crois, chez Feuardent

comme chez Calvin.

Le second point par oii François de Sales est en avance sur la

génération de controversistes à laquelle il appartient ^ c'est la

décision avec laquelle il prétend tout prouver par la seule Écri-

ture, et satisfaire en cela aux exigences des protestants. « Voici

où je me réduis : les ministres ne veulent combatti-e qu'avec

l'Ecriture; je le veux. Ils ne veulent de l'Ecriture que les parties

(|u'il leur plaît; je m'y accorde *. » En quoi il s'avance, on le

voit, aussi hardiment que, plus tard, son disciple Camus % ou

1. Brk'f traité de la vertu de la Croix cl de la manière de Phonorer.
2. D. Mackey, Introd. du t. II. — Elle iiarul en IGOO.

3. T. II, éd. de I). Mackcv, p. l'.i.

4. T. II, p. 27.

b. Variantes publiées par D. MacUcy. — Dans la première rédaction, le traité

d'Antoine de la Faye était un amas de mensonges, ealomnies et blasphèmes,
qu'il a jetés sans aucune disposition dans son traité comme dans un époût ».

6. La réponse de La Faye aux placards sur le culte de la croix était anonyme.
1. Cf. plus haut, p. 3.")o et n. 1.

8. T. 1, éd. de D. MacUey, p. :rt6-347.

y. Auteur d'un Avoisiiwmenl des prolesfanlx à l'ÉfiUse romaine (1640). Cf. Bos-

suet historien du protestantisme, p. 12, n. 3. et [). 9-13.



366 THÉOLOGIENS ET PRÉDICATEURS

Brachet de la Milletière et François Véron, traitant la dispute

suivant les vues expéditives de Richelieu.

François de Sales paraît aussi comprendre déjà qu'il faut

simplifier la dispute si l'on veut qu'elle soit plus efficace. Je

veux bien qu'il soit encore trop porté, comme la majorité des

théoloiiiens de son temps, à la controverse encyclopédique;

qu'il ait, comme eux, la fiévreuse ambition de tout dire, de tout

renverser ou de tout défendre à la fois. Mais pourtant son

livre décèle une tendance à plus de discrétion et d'unité. Il

appuie, spécialement, sur la question du schisme, et au regard,

spécialement, des protestants. Il avait, au moins confusément,

l'idée d'un ordre de bataille moins dispersé, d'un effort plus

précis et d'une controverse simplifiée.

Mais où il retarde, au contraire, sur son temps, c'est quand

il s'agit de mettre, comme il convient dans de certains sujets,

l'érudition au service de la théologie. Ce n'était pas par des

textes tii'és de l'Ecriture que l'on pouvait le mieux défendre le

culte catholique de la Croix; c'était en recherchant soigneuse-

ment, dans les monuments de f'Eglise chrétienne primitive,

des témoignages certains de l'existence de ce culte. Or l'enquête

de François de Sales ne semble pas avoir apporté sur cette

matière de lumières nouvelles. Son érudition nest guère que

celle du moyen âge. Il est plus jaloux d'entasser un grand

nombre de }ireuves telles quelles, que d'en établir un nombre

suflisaiit (le valables ou d'en découvrir d'inédites. Il ne choisit

point. Il admet les ju'cuves contestables sans scrupule. Et sans

doute ou a \ni dire, [loui- l'excuser \ que la plupart des témoi-

gnages aujouiil liui rejetés par la ci'itique étaient acceptés alors

parles théologiens (b's deux partis; il ji'en est [»as moins vrai,

cependant, que l'attention comuiençait à se porter de ce coté,

comme le prouve parfois la contre-réplique de La Faye*.

Le fait est que François de Sales ne tient pas ces exactitudes

pour importantes. Les solid(^s travailleurs catholiques du com-

mencement du xvu*^ siècle— Sirruond, Petau — n'ont pas encore

paru. L'évè(|ue de Genève est humaniste, il n'est |)as érudit.

1. D. MackcY, Intr. du t. II, p. xx-xxi.
•2. Réplique chrétienne à lu réponse de M. François de Sales (Genève), 1604, où

La Faye signale la fausse indication de rerlains [lassages des Pères.
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Ce qui lui plaît le plus, et où les théologiens, aujourd'hui

même ', trouvent qu'il excelle, c'est la dialectique. Et là aussi,

sa façon de penser porte un peu trop la marque d'un temps où

les subtilités formelles d'une scolastique contentieuse n'étaient

pas détrônées.

Ce mélauiie de tendances contradictoires, encore mal fondues,

qu'offrent les livres de controverse de saint François de Sales,

— ouvrages qui, du reste, appartiennent au temps de sa jeu-

nesse, — ne [)ermet pas de les égaler à d'autres parties de

son œuvi'e.

Les Sermons. — J'en dirai autant des sermons, si tant

est que l'on puisse apprécier avec sécurité cette partie de son

œuvre, dont le texte est incertaiji '.

C'est en 1641, dans la deuxième édition de ses Œuvres com-

plètes, qu'ils parurent pour la première fois, par les soins du

commandeur de Sillcr\ , son ami ^ et celui de M'"" de Chantai.

Mais dès le milieu du xvif siècle cette édition ne satisfaisait

pas les admirateurs ou les dévots du saint ^. « Les sermons

imprimés sous le nom du bienheureux », écrivait, dès 16o7,

l'évêque d'Evreux, Henri de Maupas, dans sa Vie de saint

François de Sales, « ne sont point les productions de sa plume,

ni les ouvages de son esprit. Diverses personnes se sont mêlées

d'en ramasser quelques fragments..., et les ayant accommodés

selon leur sens, on n'y découvre plus les lumières de son esprit,

ni le fond de son éminente doctrine, ni les ag-réables figures

de son éloquence, ni les puissants attraits de sa dévotion^.... »

Ces défiances de Henri de Maupas, la critique moderne ne

peut que les partager en les aggravant. Car, d'al)ord, la manière

dont la plupart des discours de saint François de Sales nous ont

été conservés offre des g^aranties d'exactitude médiocres. Hs

ne furent pas notés [)ar les auditeurs, ou plutôt par les

1. 1). MacUey, Inlr. du t. II, |i. xxi.

2. Le seul discours de saint Franrois de Sales imprimé de son vivant (1602)

est VOraison funèbre sur le trespas de très haut et trèn illustre prince Emmaîiuel
de Lorraine, duc de Mercccur et de Penlhièvre,... prononcée en la grande église de
Nostre Damr de Paris.

3. Mort au cours de l'impression, le 30 septembre IGVO.

4. Cf. Œuvres de saint François de Sales, éd. de D. Maclve\ , t. I, p. lxxxvi
et suiv.; éd. Migne, t. IV, col. 6i3-Gi6.

0. Dans l'éd. Migne, loc. cit.
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auditrices du saint, pondant (ju il parlait, mais « a])rès qu'il les

avait prononcés ' ». Or si heureuse que fut la mémoire de la

mère Agnès de la Roche, qui, du reste, ne fut pas le seul rédac-

teur des sermons, il est toujours difficile d'admettre qu'elle put

« réciter mot à mot ce que le prélat avait prêché jtlusieurs jours

auparavant ». Pour d'autres discours, en bien petit nombre du

reste, les premiers éditeurs de saint François de Sales eurent

des manuscrits ^. Mais là encore quelle fut la mesure de leur

exactitude? Nous savons trop combien les idées du xvn" et même
du xvui" siècle étaient sur ce point accommodantes, et combien

peu l'on se faisait de scrupule de « corriiier », de « parfaire »

ou d' « embellir ». Les aveux de M'"® de Chantai* sont d'ailleurs

inquiétants. Elle non plus, elle n'était pas contente de l'édition

de 1641, mais pourquoi? Elle y trouvait des « fautes », c'est-à-

dire des « redites et autres choses inutiles » ; elle regrette que la

maladie de M. de Sillery, mort au cours de l'impression, ne lui

ait pas permis « de bien examiner» ces sermons : apparemment,

qu'il n'ait pas pu les arranger assez. J'ajoute que la tentation

d'infidélité devait être encore plus spécieuse pour les éditeurs

de saint François de Sales quelle ne le fut plus tard jtour

ceux d'autres prédicateurs. Préoccupés de poursuivre la canoni-

sation du prélat qu'ils avaient aimé, ils pouvaient croire faire

œuvre pie en remaniant les œuvres de leur « saint » de la façon

la plus propre, suivant eux, à servir, au doulde point de vue

du fond et de la forme, les intérêts de sa gloire posthume ^

Quoi qu'il en soit, il est difficile, dans l'état présent des ser-

mons *, de trouver que saint François de Sales sermonnaire se

1. EpUre dédie, en tête de l'édit. de 1043, donnée par M'"- de Cliantal.

i. Lettre (ie M"" de Chantai sur la mort de la mère Agnès.
3. Les manuscrits de sermons complets étaient très rares dès le xvii" siècle.

« Ce ne sont presque tous (jue des mémoires et des projets de sermons, sur

lesquels ce bienheureux Père dressait des discours parfaits et entiers lorsqu'il

commençait à vaquer à ce saint exercice de la prédication. > (Épitre citée.)

i. Préface de l'Édition des Sermons de 16G3.

u. L'édition (jue M'"" de Chantai fit faire, et qui parut en I6i3, présente des

changements qui « ne sont pas toujours des améliorations » (D. Mackey, I,

p. LXXXVM-Lxxxviii) et dont le motif paraît être uniquement son goût et son senti-

ment personnel.

6. Qui n'est heureusement que provisoire. L'édition des religieuses de la

Visitation d'Annecy nous donnera sans doute prochainement des éclaircisse-

mcnls (qui sont insuflisants dans les deux travaux de l'abbé Lezat, La Prédi-

cation sous Henri IV, ]^. 22i-L>:2o, et de ral)l)é Sauvage, Sainl François de Sales

prédicateur, lntro(L. p. 12-i:i, el Append., ji. 259).
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distingue très notablement des hommes de son temps par sa

pratique de l'éloquence sacrée.

Je ne dis pas par ses idées sur cette éloquence. Il exprima

sa conception théorique des obligations littéraires du prédica-

teur chrétien dans ce traité sur « la vraie manière de prêcher' »,

qu'il adressa, en 1604, à André Frémiot, archevêque de Bourges,

frère de M™® de Chantai. Et cette petite rhétorique familière à

l'usage d'un ami aurait assurément rendu service dans les sémi-

naires. N'admettre que des idées chrétiennes, tirées de l'Évangile

ou des Pères ou des Vies des saints ; ne se servir des histoires

profanes que « comme l'on fait des champignons, pour seule-

ment réveiller l'appétit », et en les expurgeant avec soin; n'user

« des fables des poètes, ou point du tout, ou si peu que rien »
;

— interpréter les paroles de l'Evangile, autant que possible,

naïvement et clairement, apposite dilucideque; — éviter dans la

chaire les discussions doctorales et les controverses scolasti-

ques ;
— quand on interprète allégoriquement l'Ecriture, ne pas

affirmer que les choses de l'Ancien Testament ont été expressé-

ment et providentiellement les « figures » de celles dont on

parle, mais se borner à les rapprocher par manière de compa-

raison; — voilà, pour le fond, de fort bons conseils, et encore

meilleurs du temps des Yalladier et des Pierre de Besse. Quant

à la forme, saint François de Sales n'est pas moins en avance

sur son époque lorsqu'il « forclot » non seulement « les plai-

santeries et sobriquets », mais les grandes périodes et paren-

thèses où au lieu de raconter naïvement l'histoire édifiante du

sacrifice d'Abraham, un pédant décrira « les beautés d'Isaac,

l'épée tranchante du père, l'enceinte du lieu du sacrifice ». De

même il requiert un « langage clair, net et naïf, sans ostentation

de mots grecs, hébreux, nouveaux et courtisans ». Et tout cela

est excellent.

Malheureusement les sermons qui nous restent de lui, —
même à choisir dans le recueil ceux qui paraissent le [)lus

authentiques ^ — ne sont pas trop conformes à l'idéal qu'il

trace dans son Traité.

Lui aussi il sacrifie aux enjolivements mignards, chers aux

1. Éd. Migne, t. IV, col. Gi7-(J9G.

2. L'ahho Lezat on donne une VnU: (ouvr. cité, passage cité).

IIlSTOlIlK DK LA LANGUE. III. 2i
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prédicateurs comme aux poètes courtisans d'alors. Et ce bel

esprit va parfois jusqu'à la « facétie ». — Lui aussi, il coule

son sermon dans ces moules compliqués, machines à surprises,

oii l'on jugeait alors élégant d'estropier la pensée. — Lui aussi,

il s'ingénie, sur les faits de l'Ancien ou du Nouveau Testament,

à « découvrir » des g-loses qu'il est difficile de trouver « claires et

naïves ». — Lui aussi, enfin, il a de ces étalages d'érudition

sacrée, — que pourtant il conseillait sensément à l'archevêque

de Bourges de s'interdire '. Enfin l'on s'étonne d'avoir à regretter

souvent chez lui des qualités dont pourtant il semblait com-

prendre tout le prix : par exemple de cette ordonnance métho-

dique du discours, claire et nettement accusée, si commode à

celui qui parle, si utile à ceux qui écoutent ^ Ses plans sont

plus d'une fois très lâches; les propositions énoncées au début

ne déterminent point le cours du développement; des textes

nouveaux, évoqués par des associations d'idées souvent trop

faciles, viennent se jeter à la traverse du discours, dont ils

font une encyclopédie bigarrée plus qu'une thèse une et

continue.

Est-ce à dire que la simplicité soit constamment absente de

ces sermons, dans la forme, telle quelle, oii ils nous sont par-

venus? Non, et parfois il s'y rencontre des passages dignes de

cette belle formule qu'il avait donnée d'une parole vraiment

évangélique : « ut affecinose eloquaris et dévote, simplicité?' [et]

candide : parler affectionnément et dévotement, simplement et

candidement'^ »? Ceci, sur le vrai « honneur du chrétien », est

simple et fort : « Certes, nous sommes en un siècle où le monde

est si rempli dorgueil que si l'on demande à un gentilhomme

t/ui il est, il jH'endra tellement cette demande au point d'hon-

neur que, pour en avoir raison, il s'ira miséral)lement faire

couper la gorge sur le pré. Mais s'il veut montrer sa noblesse,

il doit répondre comme Notre Seigneur aux disciples de saint

Jean : Dites ce que vous avez vu et entendu; dites que vous

avez vu un homme humble, doux, cordial, protecteur des veuves,

père des orphelins, charitable et débonnaire envers ses sujets.

1. Voir en parlirulier les sermons xi.viii, un, etc., éd. Migne.

2. Traité de la Prédication, dans Migne, IV, col. 678 et 690.

3. On a du reste un peu abusé de cette phrase qui, dans le contexte, paraît

s'appliquer plutôt à la prononciation du discours qu'au style.
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Si vous avez vu et entendu cela, dites assurément que vous

avez vu un gentilhomme... Ce sont nos bonnes œuvres qui nous

font être ce que nous sommes, et c'est par icelles que nous devons

être reconnus et estimés'. » Mais il semble — toujours dans la

mesure, bien entendu, oii l'on peut hasarder, sur des textes

incertains, des généralisations peu précises — que les passages

de cette sorte soient peut-être plus fréquents dans les sermons

recueillis par les religieuses de la Visitation d'Annecy que dans

ceux qu'on nous dit transcrits sur les manuscrits de l'auteur.

Ce langage d'une fermeté simple, l'évêque de Genève osait sans

doute le parler plutôt devant ces auditoires intimes ou provin-

ciaux que devant les publics parisiens et cultivés. Aussi bien

était-ce ceux-là qu'il préférait ^ Où il se sentait, évidemment,

le plus à l'aise, c'était dans ces catéchismes de la cathédrale

d'Annecy, qu'il faisait avec tant de gaîté familière ^, ou dans ces

homélies aux campagnards, du ton et du succès desquelles il

était lui-même naïvement enchanté : « Je prêche si joliment

mon gré en ce lieu, je dis je ne sais quoi que ces bonnes gens

entendent si bien que quasi ils me répondraient volontiers ^
! »

Assurément, cette familiarité qui, au besoin, ne dédaignait

pas de se faire triviale, n'eût pas convenu au Louvre ou même
à Saint-Jean-de-Grève, et pas plus dans ce Paris, dont la bour-

geoisie devenait lettrée et précieuse, qu'à cette cour de Henri IV

ou de Louis XIII que Malherbe et Catherine de Vivonne guin-

daient au « grand goût ». Et le principe de saint François de

Sales, c'est qu'il faut « avoir la considération des esprits de ce

siècle..., regarder en quel âge on écrit » ou l'on parle...

Toutefois sans aller jusqu'à un sans-façon déplacé en ces

milieux, il y avait sans doute possibilité de réagir contre la

domination du bel esprit dans la chaire, et de chercher, entre la

simplicité du curé de campagne et le raffinement de l'abbé de

cour, un moyen terme — celui qui fut trouvé plus tard. — Cette

nouveauté-là, il ne paraît pas, par les sermons qui nous restent

de saint François de Sales, qu'il en ait été l'initiateur. Il l'a

1. Sermon pour le 2° dini. de l'Avent.

2. Lettre cxxi des éditions à M'"" de Chantai; lettre à M'"" de Chantai du

21 déc. 1618. Sainte Chantai, Œiiv., éd. Migne, t. I, coi. 1177-1178.

3. Lettre du 11 févr. 1607 à M""" de Chantai, Letl. inéd., Datta, t. II, p. 9.

4. Lctt. ini'd., Dalla, 11, p. liOo (Icllre du 7 mars l(iû6 à M™" de Chantai).



372 THÉOLOGIENS ET PRÉDICATEURS

entrevue sans doute, mais il n'a pas donné l'exemple. Tantôt

il a trop sacrifié aux « délectations » à la modo, non pas, cela

va sans dire, par vanité personnelle et désir de l'applaudisse-

ment ', mais pour se faire bien venir, en flattant leur manie,

d'auditeurs dégoûtés. D'autre part, il se peut que dans ses allo-

cutions familières dans les couvents ou dans les provinces, par-

fois même à Paris, peut-être ^ en ces sermons (ju'il multi-

pliait, on le sait^ avec trop de prodigalité pour avoir le temps

de les préparer, il donnât dans l'excès contraire; là il a pu être,

quelquefois, le missionnaire aride et nu selon le cœur de

saint Vincent de Paul. Mais on ne peut dire qu'entre ces deux

directions opposées il ait trouvé la voie intermédiaire où pou-

A'aient se concilier l'art et la simplicité, le sédintéressement

religieux et le soin littéraire. Il n'a pas été l'orateur, chrétien,

que cinquante ans après BossuetetBourdaloue, et, autour d'eux,

plusieurs autres prédicateurs de marque , réaliseront. Saint

François de Sales sermonnaire , comme saint François de

Sales controversiste, est plutôt un homme de transition qu'un

novateur.

Les ouvrages mystiques. — Le Traité de l'Amour

de Dieu. — Où son talent d'écrivain est le plus original et

le plus éminent, c'est dans l'expression de ces idées et de ces

sentiments mystiques dont la propagande fut pour lui une

occupation si bien appropriée à sa nature. Parmi les ouvrages

de ce genre ^ qui nous restent de lui — YIntroduction à la vie

1. Déposition de ral)lté de Mouxy, dans Hamon, t. II, p. 419.

2. Cf. ranecdole racontée par le P. Binet (dans Hamon, t. II, p. 202).— « N'êtes-

vous pas étonné, disait-il (saint François de Sales) à un de ses amis, de voir

tous ces Ijons Parisiens venir m'cntcndre, moi qui ai la langue si épaisse, les

conceptions si basses, les sermons si plats? — Pensez-vous, hii répondit ce digne

ami, que ce soient les belles paroles qu'ils cherchent en vous? 11 leur suffit de
vous voir en chaire; votre cœur parle par vos yeux et votre bouche; ils ne vous

verraient faire qu'une courte prière, ils seraient contents. Vos paroles com-
munes, embrasées du feu de la charité, percent les C(Kurs et les attendris-

sent, etc. » Cf., en faisant la part de la modestie, les détails que S. François de
Sales donne sur sa façon de prêcher, CoUot, Abrér/é de l'Esprit de S. F. de S.,

part, l, chap. xix.

3. Cf. Collot, Abrégé de l'Esprit de S. F. de S., part. lU, chap. v; Hamon, t. II,

p. 203-20i; et l'anecdote racontée par le P. Binet, citée par le P. Sommervogel,
Éludes religieuses, 4<= Sér., t. I, p. 35 i. Dans son premier voyage à Paris, saint

François de Sales prêcha, dit-on, un sermon tous les deux jours; dans son second
séjour, qni dura environ un an (1618-16i'J), il monta, iiarail-il, trois cent soixante

fois en chaire.

4. Quelques autres écrits de mysticité se trouvent répandus dans les éditions

complètes de saint François de Sales; notons seulement, dans les volumes de la
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dévote, le Traité de tAmour de Dieu, les Lettres et les Entretiens

spirituels, — il faut faire une place à part, et la première, au

Traité de VAmour de Dieu. C'est, en effet, dans ce livre, le plus

étendu et le plus ample qui soit sorti de la plume de saint

François de Sales, que nous trouvons l'idée centrale et géné-

ratrice de son mysticisme.

Il y travailla longtemps, — depuis 1607, ce semble, jus-

qu'en IGIG'. — Cette « histoire de la Sainte Charité », comme

il l'appelle % histoire admirable d'une « sainte » dont le monde

n'a point encore ouï parler, lui était une distraction. Quand j'y

repense, écrit-il à M'"" de Chantai, c'est « pour me récréer,

pour filer, aussi bien que vous, ma quenouille ». En 1(309, une

lettre de lui à l'archevêque de Vienne nous montre que le plan

ne s'en dessinait encore que modeste. Ce « livret » sur l'amour

de Dieu serait « pour en montrer la pratique », non pas « pour

en traiter spéculativement ». Mais peu à peu, « à travers plu-

sieurs rédactions successives et amplifiées », le dessein primitif

s'agrandit, le but s'élève. Et sous la forme définitive, publiée

en 1616, le « livret » nous apparaît comme un vrai traité doc-

trinal plein à la fois d'érudition '' et d'idées personnelles.

Les fondements naturels de la « charité » envei's Dieu sont

ce que d'abord saint François de Sales en établit. Ses premiers

chapitres sont une psycholog-ie. « Toutes les facultés de l'àme

sont gouvernées par la volonté », mais celle-ci « a une si grande

convenance avec le bien que, tout aussitôt qu'elle l'aperçoit, elle

se tourne de son côté pour se complaire en icelui, comme en

son objet très agréable ^ ». C'est-à-dire qu'elle-même est gou-

vernée par l'amour. Or « si tôt que riiomme pense un peu atten-

coUeclion Migne (édil. des OImiv. comp. de S. Fr. de Sales et de S'" Chantai),

t. III : des opuscules de spiritualité, en particulier un commentaire du Cantique

des Cantiques, et des Exercices pour la messe, la confession, la communion, etc.;

t. V : les Avis aux supérieures de la maison de la Visitation de Paris, les Consti-

tutions et le Directoire de l'ordre de la Visitation: t. VI : mélanges de théologie

ascétique (p. 1-85).

1. D. Mackey, Introd. du t. IV.

2. Dans unelettre à M""" de Chantai, H févr. 1607.

3. Les auteurs dont le Traité de l'Amour de Dieu témoigne une lecture assidue

sont (d'après dom Mackey, loco cit.) saint Augustin, saint Grégoire de Nazianze,

saint Jean Chrysostome, saint Denys l'Aréopagile, saint liernard, saint Fran"

çois d'.\ssise, sainte Thérèse, l'auteur du Combat spirituel, Louis de Grenade,
Louis de Léon, Jean de Jésus-Marie, saint lîonaventure, Gassien, Gerson, le P.

Bernard Hossignoli, etc.

4. Éd. de D. Mackey, t. lY, p. 10.
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tivement à la divinité, il sent, par une certaine douce émotion

du cœur ' », qu'il y a une convenance secrète entre lui et elle.

Donc c'est à l'origine par un mouvement spontané, par une

« inclination naturelle », que l'àme se porte vers son créateur

pour s'unir avec lui ^ Puis raffection de Dieu lui-même pour

Ihomme, manifestée d'une façon si « abondante, surabondante

et magnifique^ » par la Rédemption, chef-d'œuvre de sa Provi-

dence, devient une raison nouvelle de la « génération » en

nous de ce « divin amour ». Fondé dans le chrétien par la foi,

continué par l'espérance, aidé par la pénitence, il s'achève par

« la très sainte charité ». Par elle « nous aimons Dieu pour

l'amour de lui-même en considération de sa bonté très sou-

verainement aimable ^ » ; elle est un « amour d'amitié, une

amitié [de dilection, une dilection de préférence;... elle est

comme un soleil en toute l'âme pour l'embellir, en toutes les

facultés spirituelles pour les perfectionner, en toutes les puis-

sances » de notre être « pour les modérer », mais elle réside

en la volonté comme en son siècle ^ »

Cette introduction de philosophie à la fois humaine et chré-

tienne tient les deux premiers livres, — les deux plus longs. —
Les deux suivants " renferment le « discours » général, d'une

part du « progrès et perfection de l'amour jusqu'à la vision

béatifique » ;
— d'autre part, de la « décadence et ruine » de cet

amour en l'àme terrestre, par suite des victoires de la tentation,

des défaites de la volonté, et des mystérieux abandons de la grâce.

Le détail descriptif des « principaux exercices de l'amour

sacré en l'oraison », l'itinéraire des étapes suivies {médita-

tion simple, contemplation, liquéfaction en Dieu, ravissement,

mort cVamour), la peinture des impressions intenses et déli-

cieuses produites par la jouissance de Dieu dans l'àme aimante

remplissent le milieu de l'ouvrage ^ et nous montrent ce qui, dans

le mariage mystique, peut être appelé la part de Dieu ^ De

1. Éd. de D. Mackey, t. IV, p. 74.

2. Tr, de VAmour de Dieu, éd. de D. Mackey. li\ . I, chap. i à xviii.

3. ibid., p. 102.

4. Ihid., ]). 163.

o. Ibid., p. 165. — Liv. II, chap. i à xxii.

6. Liv. III et IV.

7. Liv. V, VI, VIL
8. CL l'analyse de D. Mackey, Introduction citée.
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quelle fa(;on maintenant Fànie admise à cette union surnatu-

relle peut payer de retour le divin amant, et lui rendre « com-

plaisance pour complaisance ' » : la suite — livres YIII et IX —
le met en lumière. Yoici l'efTet de cette « complaisance » sainte :

« transformer notre volonté en celle de la Majesté céleste. »

Tantôt un certain amour, dit de conformité, unit notre vouloir

à celui de Dieu « qu'il nous signifie par ses commandements,

conseils et inspirations- ». Tantôt « l'amour de soumission^ »

nous asservit « à son bon plaisir », encore que manifesté à nous

par des voies beaucoup moins claires et moins indulgentes, et

nous revêt, en face de ses décrets, quels qu'en puissent être

la sévérité et le mystère, d'une indifférence « héroïque ». Alors

le cœur est « un cœur sans choix », la volonté, « une volonté

morte », pareille à « une boule de cire entre les mains de

Dieu * ».

Et certes, à ce degré d'idéalisme surhumain, il semble que

l'ascension mystique soit à son comble, et aussi l'ouvrage de

saint François de Sales à son terme. Le Traifé de VAmour de

Dieu ne pourrait-il pas, comme on l'a dit ", se terminer ici?

Non, car le chrétien mystique est encore un être réel et ter-

restre. Même dans le cloître, il vit en société. Il a des devoirs

et envers lui-même et envers les autres. Et saint François de

Sales lui rappelle longuement '', avant de finir, que le comman-

dement d'aimer Dieu sur toutes choses n'exclut point d' « aimer

encore plusieurs choses avec Dieu ^ », et que la charité sacrée,

si elle transfigure toutes les vertus et parfois même ^ y supplée,

les suscite aussi et les suppose.

Telle est, en abrégé, la doctrine dont le Traité de VAmour de

Dieu offre l'explication extraordinairement riche et minutieuse.

Recueillons seulement les principes qui, exprimés ou sous-enten-

dus, l'inspirent et la soutiennent.

Premièrement, la « très sainte charité », c'est-à-dire la forme

1. Éd. de I). Mackev, l. V, p. ^9-60.

2. Liv. Vlll.

3. Liv. IX.

4. Édit. citée, p. 121, 122, 125, 143, 149, etc.

.H. D. MacUey, Introd. du t. IV, p. xxi.

,(). Liv. X cl XI.

7. T. V, p. m.
8. Édit. citée, t. V, p. 263.
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éminente de l'amour divin, est une conséquence logique, phi-

losophique, naturelle, de l'essence même de la Volonté et de

l'Amour,— Secondement, étant donné le christianisme, et cette

Rédemption qui est une avance prévenante faite par Dieu à l'hu-

manité, la « très sainte charité » est un devoir. — Mais « ce

divin commandement de l'amour «, encore qu'il tende au ciel,

« est toutefois donné aux fidèles de ce monde ' ». Tout en diri-

geant à Dieu « sur toutes choses » notre puissance d'aimer -, la

« très sainte charité » ne l'épuisé point. Elle n'interdit pas

d'aimer autre chose en Dieu, ou Dieu à travers autre chose.

Elle produit l'amour ^ de « nos frères et compagnons ». Et

ainsi elle est désirable à tous. — Elle est, enfin, possible à tous

Soit que l'on considère sa raison d'être métaphysique et psy-

cholog'ique à la fois : désir impérieux et inné de la Volonté de

s'unir avec le Bien; — soit que l'on reg-arde son ahoutissement

suprême : l'ohéissance poussée jusqu'à la résignation et la

résig-nation jusqu'à l'indiiTérence, — c'est toujours la Volonté,

la maîtrise de l'homme sur soi, l'activité énergique et lihrement

directrice d'elle-même qui est en scène pour y jouer le rôle

principal. Si l'Amour g-ouverne la Volonté, la Volonté a aussi

domination sur lui *; si l'Amour tue la Volonté en l'homme,

cette immolation même a pour condition un acte de cette

Volonté qui « ne peut JfDnais mourir^ ».

Et donc cet amour passionné de Dieu, — qui est raisonnable,

étant donnée la nature
;
qui est un devoir, étant supposé le chris-

tianisme; et qui est désirable même aux personnes du monde,

vu son hospitalière fécondité, — est aussi accessible à tous,

puisque la Volonté en est l'agent indispensable et perpétuelle-

ment requis.

L'Introduction à la Vie dévote. — Les Entretiens

spirituels.— La Correspondance. — Le Traité de l'Anwur

de Dieu « n'est pas, nous l'avons dit, un manuel île direction

intérieure ». Quelques points relatifs aux formes les plus hautes

de « l'oraison mentale » y sont traités, et les principes de la vie

1. T. V, p. 100.

2. P. 171-lyi.

3. P. 204.

4. Liv. 1, chap. iv, t. IV do l'éd. do D. .Muckev, p. 32-3i.

5. T. V, p. 149.
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parfaite indiqués; mais c'est accidentellement, pour ainsi dire,

« que l'auteur en déduit des conclusions pratiques * ». Ces con-

clusions pratiques, il les faut chercher, soit dans les Entreliens,

soit dans la Correspondance, soit surtout dans l'ouvrage qu'il

fît paraître en 1608, VIntroduction à la vie dévote.

On sait que ce livre célèbre est issu précisément de l'une des

« directions » d'âmes que l'évêque de Genève menait parallè-

lement. En 1607, pendant un carême qu'il })rèchait à Annecy',

M"'° de Gharmoisy, ancienne demoiselle d'honneur de la duchesse

douairière de Guise, épouse d'un gentilhomme du duc de

Nemours, ambassadeur du duc de Savoie, désira « se donner à

Dieu plus complètement ». François de Sales, qui de loin sur-

veillait déjà depuis quatre ans cette « belle âme », s'empressa,

sur sa demande, <le seconder ses desseins. Pour elle il compose

un « mémorial » des vertus « plus propres à une femme mariée ».

Tl lui donne des « documents » pour faire « l'oraison mentale ».

Quand, au bout d'un an de pieux apprentissage, elle renou-

velle le [propos qu'elle a formé d'une vie plus recueillie, il lui

« dresse », à cette intention, des « exercices » particuliers.

Menacée, sur ces entrefaites, de retourner à la cour, elle s'ef-

fraie : il la munit, en guise de viatique, d' « avis par écrit » qui

étaient de vrais « traités de matière spirituelle », disait plus tard

le fils de « Philothée ». Aussi lorsque le père jésuite Fourier, à

(jui M"" de Charmoisy avait communiqué ces « avis », supplie

l'évêque de Genève de publier « ce trésor de dévotion », le dossier

de la conduite spirituelle de Philothée formait déjà la matière

d'un juste volume. François de Sales n'eut qu'à le revoir « hâtive-

ment »,et à « l'accommoder de quelques petits agencements »,

[lour lesquels il se servit peut-être d'un « traité » sur la paix

de l'âme composé par lui, dès 1602, à Paris, pour une religieuse.

C'est ainsi que Ylntroduction à la vie dévote se trouva faite en

1. Cf. D. Mackey, Introd. citée, t. IV, p. xxii, et le Livre XII, dernier du
Traité de Vamour de Dieu.

2. Cf. les textes cités par dom Mackey, t. III, Préface, p. viii-xviii, c'est-à-

dire : les lettres de saint François de Sales à l'archevêque de Vienne, 1609; à
M"'° Brulart, 8 juin 1606; à M"" de Chantai, 3 mars et 4 juillet 1608; à la mère
Bourfjeois, abbesse du Puy d'Orbe, 1603; — lettre du P. Fourier, 25 mars 1608;
— dépositions de M™" de Charmoisy et de Henri de Charmoisy, son fds, dans
le procès de canonisation; — Vie de saint Françoift de Sales, par Henri de Sales.
— Voir aussi Jules Vuy, La Philothée de saint François de Sales, vie de madame
de Charmoisy, 2 vol., dont un de Pii^ces justificatives, 1878-79.



378 THÉOLOGIENS ET PRÉDICATEURS

un an sans que Fauteur eût presque à s'en mêler. Jamais livre

ne fut plus un livre vécu '.

Bientôt, il est vrai, le succès l'oLlig^ea de s'attacher à son

œuvre. De 1609 à ICI 9, il en soigne lui-même quatre éditions

nouvelles -, toutes corrigées, et— comme le « livret » avait été

trouvé tro}» sobre par ses admirateurs mêmes — augmentées.

Saint François de Sales renricliit notamment de « jdusieurs

chapitres et choses notables, » em}»runtés par lui aux enseigne-

ments qu'il avait adressés à jM"" de Chantai. Il y supprime, en

revanche, plusieurs passages, que du reste il rétablira par la

suite ^; il modifie le nombre et l'ordre des parties; il revoit le

style, en s'efîorçant, surtout, de faire disparaître ce qui se rap-

portait d'une façon trop exclusive aux dispositions particulières

de M""" de Charmoisy et à son caractère; il tache de faire de

« Philothée » le type large et compréhensif de la « personne du

monde » en général. L'édition de 1019, la dernière revue par

l'évêque de Genève, représente la forme définitive du plus

travaillé de ses ouvrages.

Il est évident que les Lettres ne présentent plus déjà le même
degré d'authenticité. Publiées pour la première fois en 1625 *,

elles le furent sans doute par des éditeurs enthousiastes ^; mais

un examen sérieux des manuscrits autographes ® subsistants

pourrait seul nous assurer que leur respect pour le texte était

égal à leur admiration pour l'auteur. Quant aux Entretiens de

1. On trouvera cotte iircinière forme de Ylnlroduc/ion à la ]"te dévote repro-

duite, par Dom Mackey, à la suite de rédition définitive, dans l'édition des Visi-

landines d'Annecy, t. III.

2. Voir I). Mackey, édit. citée, t. III, Introduction.

3. Le seul chapitre de la première édition qui n'ait point été conservé est

le XXVII" de la 2'' partie (une vingtaine de lignes sur les Injures).

4. Cette première édition ne contenait que 529 lettres; celle de 1641, 533.

Cf. plus haut, p. 361.

5. L'image vivante des perfections du bienheureux aurait risqué de rester

cachée « si la plume, tirée de l'aile de quelque Séraphin, le trahissant inno-

cemment dans les missives que je mets entre vos mains, ne l'eût dépeint avec

tant de naïveté sur le papier ». Lettre-préface de Louis de Sales à Villiislrissime

et révérendissime J. F. de Sales, évéque et prince de Genève, au devant de l'édition

de 1641.

6. C'est un travail qui n'a j)oint été fait dans les éditions successives et aug-

mentées de la Correspondance de saint François de Sales, données en 1641,1758,

1817. 1821, etc. Les éditions Biaise et Vives sont particulièrement incorrectes

pour cette partie des œuvres de saint François de Sales. Les fautes visibles y
fourmillent. Ici encore il faut compter sur la diligence et la critique éclairée

des éditeurs nouveaux. De même pour la détermination des dates et la désigna-

tion des correspondants.
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saint François de Sales avec les religieuses de la Visitation,

princijtalement au couvent d'Annecy \ et recueillis par elles, ils

donnent évidemment lieu aux mêmes réserves que les Sermons.

Et c'est dommag-e. On ne sait jamais, quand on les cite, si l'on

ne cite pas M"" de Chantai, le père Binet -, ou les premières

religieuses de la Visitation— })li]tùt que saint François de Sales.

Les préceptes de vie spirituelle de saint François

de Sales : un mystique moraliste. — Toutefois en tenant,

à l'occasion, le compte qu'il convient de ces réserves, les

Entretiens peuvent servir, aA'ec les Lettres et VIntroduction à la

vie dévote, à nous montrer, sur le fait et en exercice, cette

direction spirituelle dont le Traité de VAmour de Dieu contenait

seulement les raisons intimes et les principes spéculatifs. Non

pas sans doute qu'on prétende ici de suivre pas à pas la pratique,

si curieuse pourtant, de cette conduite des âmes. Il suffira d'en

dégager un fait qui intéresse à la fois l'histoire de la littérature

et celle de la pensée en France : je veux dire la presque identité

des préceptes ou des conseils de saint François de Sales, quelles

que soient les personnes auxquelles il s'adresse, hommes ou

femmes, religieuses ou femmes du monde.

En ce qui concerne d'ahord les exercices ascétiques, aux uns

comme aux autr(>s il prescrit les mêmes choses. Point d'actes

spéciaux pour les personnes en religion, point de particularités

ésotériques ni de privilèges d'initiés, hes Entretiens ou les Lettres

à l'adresse des religieuses n'indiquent, en fait de « moyens » spi-

rituels, rien qui ne soit aussi dans YIntroduction à la vie dévote '^.

De même quant aux dispositions de l'àme que saint François

de Sales s'applique à faire naître ou à développer, on ne peut

qu'être frappé de la façon dont il se répète. Même indulgence à

la fois et même sévérité.

Même sévérité dans l'exhortation incessante à la lutte contre

le péché et la nature corrompue. Sur cette nécessité indispen-

sahle de l'cfîort moral, jamais rigoriste ne fut plus insistant

1. Priiuipalement de juin 1610 à octobre 1012 (éil. ile D. Mackey, Inirod
,

t. VI, i».
viii); mais aussi à Paris en 1019, à Lyon en 1022.

2. Provincial de la Compagnie de Jésus qui aida M"" de Chantai à publier, en

1629, une édition expurgée des Entretiens, pour remplacer l'édition subreptice
imprimée en 1028 à Tournon i)ar Pierre Drobel. libraire à Lyon.

3. Voir, pour l'oraison mentale, les p. 93, 94, 9o, 99, etc. de l'éd. de D. .Mackey.
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que saint François de Sales. Qu'on ne parle point de sa « dévo-

tion aisée », si l'on comprend par là qu'il tende à faire fléchir

la dureté chrétienne. La dévotion n'est point pour lui un repos,

mais un combat. Combat surtout spirituel, il est vrai. Cette

mortilication est surtout celle de l'àme'. La mortification « exté-

rieure », il ne l'interdit pas sans doute, et pas plus à Philothée,

qui vit dans le monde, qu'aux Yisitandines; il approuve le jeûne,

le travail, voire la « discipline » qui « est bonne contre la tris-

tesse- », qui « a une merveilleuse vertu pour réveiller l'appétit

de la dévotion ^ » et que les « gens mariés » eux-mêmes ou les

« délicates complexions » peuvent employer « avec l'avis du

discret confesseur, aux jours signalés de la pénitence ». Toutefois

ce n'est pas tant, selon saint François de Sales, le corps qu'il

faut persécuter, que l'àme. Pourquoi s'en prendre à lui, et non à

elle? « Cet homme voit que souvent il tomlie au péché de

luxure... Ah! félonne chair, dit-il, ah! corps déloyal! Tu m'as

trahi. Et le voilà incontinent à grands coups sur cette chair.

pauvre âme ! Si ta chair pouvait parler, comme l'ànesse de

Balaam, elle te dirait : Pourquoi me frappes-tu, misérable?

C'est toi qui es la criminelle ''. » Ainsi laissons le corps un peu

tranquille. Soignons-le même, et soyons bons pour lui. N'est-il

pas la matière de notre mérite^? Et son bon état ne contribue-t-il

pas à la vigueur de notre vertu? Ce n'est pas seulement quand il

est « trop nourri*' » qu'il est sujet aux défaillances; c'est quand

il est « trop abattu » : cela « le rend désespéré en son mésaise »

.

Et ce n'est pas seulement à Philothée qu'il ordonnera, dans ses

« dégoûts, stérilités et sécheresses » de « revigorer le corps par

quelque sorte de légitime allégement et récréation ^ » ; ce n'est

pas seulement à cette « (hime » qu'il recommandera de ne pas

faire son grand examen de conscience annuel « à genoux » **;

c'est à la mère de Chantai que sont adressées ces prescriptions

hygiéniques : « Reposez-vous convenablement et vous diver-

1. Éd. de D. Mackev, t. VI, p. i9.

2. Ihid., t. III, p. .315.

3. Ibid., t. III, p. 220.

4. Ibid., t. m, p. 221.

5. Ihid., l. 111. p. 349.

6. Ibid., t. m, p. 218.

7. Ibid., l. m, p. 33fi.

8. Ibid., t. m, p. 34i.
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tissez 1p plus doucement que vous pourrez; prenez bien souvent

des raisins un peu amollis au vin et eau chaude ' » ;
— et c'est

dans la préface des Règles et Conslitutions de la Visitation qu'il

raille, hardiment, ces femmes qui « constituent la sainteté en

l'austérité et entreprennent plus aisément de priver leurs esto-

macs de viandes que leurs cœurs de leur propre volonté^ ».

Les autres principaux articles de la méthode de vie spiri-

tuelle de saint François de Sales sont, pareillement, communs à

toutes ses dirigées. A toutes, il dicte sa prescription maîtresse :

bon sens, calme, confiance. — Pas d'attachement pharisaïque

aux pratiques extérieures : « xUlez tout bellement aux exer-

cices de l'intérieur... Ne vous chargez pas d'aller [en péleri-

nag-e] à Saint-Claude, à pied : portez-y votre cœur bien fer-

vent, et, soit à pied, soit à cheval, ne doutez point que Dieu ne

le regarde et que saint Claude ne le favorise ^. » — Pas d'ap-

préhensions superflues ni de terreurs paniques à l'idée des

péchés possibles : « Reg"ardez devant vous et ne reg-ardez pas à

ces dangers que vous voyez de loin... Il vous semlde que ce

soient des armées; ce ne sont que des saules ébranchés *. »

— Pas de scrupules imaginaires : il y a g-rande différence entre

« sentir la tentation et y consentir ^ ». La « délectation » même,

que la tentation souvent traîne avec elle, peut bien n'être point

un péché, car. « nous avons deux parties en notre àme, l'une

inférieure et l'autre supérieure », et chacune « fait son cas à

part » : il n'y a faute que si le cœur s'y complaît et que la

volonté l'accueille. — Point de résistances superflues contre

ces « tentations menues, de vanité, de soupçon, de jalousie,

d'amourettes, et semldables tricheries, qui, comme mouches et

moucherons, viennent tantôt nous piquer sur la joue, tantôt

sur le nez » ; le meifleur est « de ne s'en pas tourmenter" ».

Ne donnons pas de « coups en l'air ». — Point d' « empres-

sement », de prétentions d'atteindre à la sainteté « du premier

coup ^ », d'ardeurs inquiètes et [)récipitées : « Vous êtes « l'oi-

\. Leit. inéd.. Dalla, l. 11. i>. 100.

2. Lett. inéd., éd. Blaisr, p. 11.

3. Le(t. inéd.. Dalla. I. I. p. ;il'J (20 mai KWJO).

4. Lellre dclxxviu (éd. Bélhune).
'à. Introd. à la vie dévote, éd. de D. Mackey, p. liOl, 29 i 302 3 3

G. Inlrod. à la vie dévole, p. 307.

7. Enti'et. spirituels, p. 237.
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seau attaché sur la perche ; ne vous débattez point, ne vous

empressez point pour voler; ayez patience que vous ayez des

ailes '... » — Point de tension laborieuse, peineuse, dans les

exercices de la dévotion. Sans doute après cet examen annuel,

<liligent et rigoureux, que saint François de Sales ordonne à

Philothée, il est bon que le fruit de ces méditations réfléchies

pénètre le cœur, mais « néanmoins que ce soit sans effort d'esprit

ni de corps - ». — En tout temps, du reste, point trop de retours

sur soi. « Examinons notre conscience », mais sans « trop de

curiosité ». « Après avoir fidèlement considéré nos déporte-

ments, si nous trouvons la cause du mal en nous, il en faut

remercier Dieu... Si, au contraire, vous ne voyez rien en parti-

culier qui vous semble avoir causé cette sécheresse, ne vous

amusez point à une plus curieuse recherche'. » « Ne regardez

plus ni à droite ni à gauche;... ne regardez pas pour vous

amuser,... pour aous embarrasser et entortiller votre esprit de

considérations desquelles vous ne sauriez vous démêler*. » —
En somme, dit une lettre à M'"° de Chantai, souvent citée,

« tenez votre cœur au large, ma fille; vivez joyeuse et coura-

geuse » ; et dans YIntro<:bictio)i à la vie dévote il y a deux cha-

pitres sur ce précepte qu' « il faut avoir », en tout et toujours,

« l'esprit juste et raisonnable ». La dévote à l'abri du cloître

n'entend pas une autre doctrine que la dévote restée dans sa

maison.

A peine si l'on peut relever parfois des nuances appréciables.

Avec les femmes du monde, que leur rang et leurs occupations

obligent, saint François de Sales aura quelques complaisances

spéciales. Il permettra les parures, les parfums, la poudre, le bal

même ; il passera l'éponge plus aisément sur ces défaillances invo-

lontaires et parfois inconscientes que l'Église nomme « péchés

véniels " » ; il fera enfin quelques concessions visibles pour les

allécher à la dévotion par les mêmes innocents artifices " qu'un

Montaigne voulait qu'on employât à insinuer la sagesse. — Aux

1. Lett. inéd., Datta, I, p. 297 (à M""" de Chantai).

2. Introil. à la vie dévote, p. 362.

3. Introd. à la vie dévote, p. 327.

4. Lett. inéd., Dalla, l. I, p. 302-303 (à M"" de Ghanlal). Cf. Eiiln-tieiis, p. 217.

'y. Introd. à la vie dév., p. 65, 2ol-2o3, elc. Lett7: inéd.. Dalla. I. 11, p. 198-199;

et passiyn alibi.

G. Introd. à la vie dévote, p. 3"J5.
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religieuses, par contre, pour qui la vertu consiste, pour une si

grande part, dans la seule « oraison », et qui ne doivent pas avoir

le regret de cette vie active qu'elles ont quittée, il laissera entre-

voir, encore que discrètement \ la suppression hypothétique du

« mérite » dans le service de Dieu et il leur parlera plus volon-

tiers de l'absorption de toutes les vertus spéciales dans l'unique,

qui les contient toutes, la charité^; — à ces âmes qui peuvent

« vaquer », sans distraction, au retranchement complet des moin-

dres mouvements du « sens propre », il révélera que la déférence

absolue aux volontés de Dieu pourrait aller, le cas échéant,

chez la créature, jusqu'à ne pas désire?^ de s'unir à son créateur.

Et tandis qu'il entretient , avant tout et surtout , Philothée de

« patience », de « résignation » et de « douceur », il insistera,

devant les Visitandines, sur Y indifférence absolue de l'àme

sainte, sa complète désappropriation, son entière nudité ^. Mais,

à part ces quelques points, qui n'ont pas à leur place l'impor-

tance que plus tard leur attribueront les Quiétistes \ il n'y a

pas de différence de nature, et il y en a de degrés à peine, entre

la manière dont il entend la direction des religieuses et celle

des femmes demeurées dans la société.

Et ceci encore est à noter dans les écrits de direction de saint

François de Sales : quel soin il prend de bien établir que les

« douceurs » et les « tendresses » ne sont nullement indispen-

sables à l'âme dévote en intention et en train de se rapprocher

de Dieu.

Sans doute il savoure autant que personne ces consolations

de l'amour divin, tellement préférables à toutes « les plus excel-

lentes récréations du monde », que « qui en a goûté tient tout

le reste pour du fiel ou de l'absinthe ». Et il plaint de tout son

cœur ^ la pauvre âme qui se morfond dans la « sécheresse » et

la « stérilité spirituelle ».

Mais il ne veut point pourtant qu'on s'exagère ni le malheur

de ce dénùment ni la valeur des satisfactions contraires. Elles

seraient notre perte si nous n'en sortions « plus humbles,

I. Entrel. spirituels, t. VI de l'éd. de D. Mackey, p. 428.

2. Ihid., p. 92. — Cf. Vlntrod. de D. xAIackey, p. 'xlv, etc.

3. Und., p. 384. et tout VEnfrctirn \i\ Cf. Lett. iiiéd., Datta, II, p. 22.

4. Cf. plus loin. p. i01-t02.

4. Entrct. spiriluels, etc., p. 323.
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patients, traitables, charitables, compatissants, plus fervents à

mortifier nos concupiscences, plus diligents à bien faire ' ».

Et quant aux « aridités et mélancolies », qui se rencontrent

souvent en la vie spirituelle, elles sont peut-être une faveur

suréminente de la bonté divine. « Nos actions sont comme les

roses » : fraîches, « elles ont plus de grâce », sèches « elles ont

plus d'odeur et de force ^ ».

Mais, on le voit, s'il ne donne qu'une importance secondaire

aux savoureuses voluptés de l'âme dévote, c'est qu'il réserve la

part principale à la volonté, — soit qu'elle s'exerce, d'une façon

positive, à faire pour l'amour de Dieu le bien que Dieu veut, à

cultiver toutes les vertus , toutes estimables , même les plus

petites ''

;
— soit que travaillant au contraire, dans un sens

négatif, si je puis dire, elle s'évertue contre elle-même, et

cherche, comme dernière vertu et suprême hommage à son au-

teur, à se détacher de toute inclination et de toute préférence;

— toujours agissante, en tout cas, fût-ce pour se détruire, et

demeurant toujours au premier plan de la vie mystique. Pour

être à Dieu, l'essentiel est de le vouloir. La volonté de la per-

fection est la condition nécessaire et presque suffisante pour

avoir le droit d'y aspirer et res[)oir légitime d'y atteindre. Même
l'impuissance de l'esjjrit, — l'incapacité, par exemple, à la médi-

tation et à l'oraison, — ne sauraient tenir une âme à la porte

tlu cloître \ La dévotion achevée n'est pas tant « sensible » que

« forte et généreuse ^ ». Elle est bien moins une émotion qu'un

acte. — Assurément il y a là, dans la spiritualité de saint Fran-

çois de Sales, une pratique et une doctrine contraires aux impul-

sions de sa nature si foncièrement tendre, si pleine de sensibilité,

si plantureuse en affections. Il y a là une réaction de l'idée et du

système contre le tempérament. Et l'on peut, sans trop de témé-

rité, voir déjà ici une victoire de cette « Raison » qui deviendra

de plus en plus, au xxn" siècle, la régulatrice de l'imagination

et (kl cœur, et la reine de la piélé comme celle de la pensée.

1. Enlrc'l. spirit.. etc., j). o23. '.]2i.

2. Ihid., p. 330.

3. Voir, j)ar exemple, sur Viif/'abilité, les En/retiens spiriluels, éd. de D.

Mackey, t. VI, p. 4o3.

4. Left. inC'd., Dalla, l. II, p. S,ï (lellre du 22 aoûH612).
5. Inlrod. à la vie dévote, p. 289-292 (i-" partie, chap. i); Enhet. spirit., p. 13,

44, el D. Maci\ey, Introd. au 1. VI. p. x\x-xxxi.
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Le style : abondance, — pittoresque, — art et sim-

plicité. — Ce qui, dans la façon crécrire de saint François de

Sales, frappe d'abord, je crois, et le plus, un lecteur non pré-

A'enu, c'est Yabondance

.

Avec les auteurs plus modernes, qui lors même qu'ils ne sont

pas concis, visent à l'être, si vous avez mal compris, il faut

revenir sur vos pas et relire; point d'autre ressource. Avec saint

François de Sales, n'ayez crainte; laissez-vous aller. L'idée vous

suit, complaisante, et se représente à vous l'instant d'après, sous

une nouvelle figure. Agile et féconde, elle rebondit plus d'une

fois sur elle-même, et, en repartant de plus belle, pousse des

développements nouveaux. Maintes fois une première phrase,

très claire et suggestive d'idées implicites, faciles à sup}tléer,

pourrait suffire. Mais saint François de Sales n'y consent pas.

Il la démembre, isole chacun des éléments qu'elle renfermait,

plante en terre chacune de ces boutures qui provigne à son tour

et se développe pour son propre compte '.

Et sans doute, disons-le tout de suite, on est reconnaissant à

l'auteur de sa générosité d'explications et de détails, et l'on

prend plaisir à voir naître et renaître cette végétation touffue;

mais on a aussi quelque peu, après surtout une heure de lecture,

une sensation fâcheuse. Telles ces forêts des contes de fées,

merveilleuses de fruits et de fleurs, mais qui s'allongeaient impi-

toyablement sous les pas du voyageur ravi d'abord, puis éperdu.

D'autant que, dans chaque phrase, on a, de même, tour à

tour le plaisir et l'impatience d'être comblé.

Une armée d'adjectifs vient au secours de l'abstraction des

substantifs ; mais le substantif même ou le verbe ne sont

jamais uni({ues; ils ont, toujours, un second qui développe ou

qui restreint leur signification et enfonce en nous l'idée, par

un cou[» sup}»lémentaire.

Ce n'est }>as, pourtant, à bien y regarder, que cette exubé-

rance soit creuse. Si les redoublements de mots ne sauraient

toujours se justifier, et si bien souvent l'on ne voit pas la

nécessité ou même l'utilité de ces itérations de synonymes % du

moins les phrases qui s'ajoutent les unes aux autres ajoutent

1. Cf. Inlrod. à la vie dérote (4° part., cliai). i), p. 289-292.

2. Les exemples abondent, t. I (éd. de D. Mackey), p. 119 : « les cloaques et

HiSTOIHE DE I.A LANGUE. III. 25
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presque toujours quelque chose à la pensée. C'est de l'analyse,

de la méditation attentive, minutieuse au besoin, que provient

d'ordinaire, chez saint François de Sales, l'abondance des

paroles. Le creusement patient de l'idée, tournée, retournée et

fouillée en tous sens, est la première cause de cette fécondité

de l'expression.

Le désir d'être compris en est assurément une autre. Il y a

une chose qu'il ne faudrait jamais oublier, et qu'il serait bon

parfois de mieux connaître, dans l'étude des œuvres littéraires

du passé : c'est le public auquel elles s'adressaient, et quelle en

était, à telle ou telle date, la qualité. Or à la fin du xvi^ siècle

et au commencement de xvn", si tout ce que l'histoire nous

apprend du i)eu d'éducation de la noblesse de ce temps et de

la g'rossièreté de la bourgeoisie, est exact, le niveau des lec-

teurs ne devait pas être fort élevé. Sans doute la société cul-

tivée était en train de se former et il fallait déjà compter avec

elle; mais l'humanisme classique n'avait pas encore eu le temps

de se propager largement dans les générations nouvelles; les

collèges des Jésuites se fondaient; l'Université se réorganisait

à peine, et vers 1610 la culture d'esprit n'était évidemment

pas encore assez générale ', pour qu'un auteur de cette époque

n'eût pas le devoir de condescendre à l'intelligence encore peu

exercée, à la réceptivité encore lente de l'immense majorité des

esprits contemporains. Pour un écrivain désireux d'agir sur ses

lecteurs, — et l'on sait si saint François de Sales eut cette

ambition de propagande, — il ne fallait jamais, dans la forme,

perdre de vue les préoccupations de clarté que peuvent avoir

aujourd'hui un vulgarisateur ou un [tédagogue -.

voleries, non les jardins e< vergers »; t. 111, p. 328 : « ne point s'alTeclionner ei

attacher au désir »; t. III, p. 207 : « présages certains et indubitables;... privautés

et faveurs inciviles; yeux simples et -pudiques; caresses pures et franches »;

t. III, p. 32 : < la vive et forte appréhension du grand mal que le péché nous
apporte, par le moyen de laquelle nous entrons en une profonde et véhémente

contrition : t. IV, p. 122 : « elle verse toujours et répand sans cesse ses

sacrées inspirations >
; t. IV. p. 198 : > la possession de la chose désirée est

agréable et délicieuse >• ; l. V, p. 255 : « à notre propre avantage et commodité » :

t. V, p. 111 : « la suavité, débonnaireté et t'/e»2e/ice divines ».

1. Introcl. à la vie dévote, 1608, Tr. de Vamour de Dieu, tOltî.

2. Voir sur l'amour de saint François de Sales pour la clarté, et comme quoi,

selon lui, un < facile débit avec une médiocre suffisance » est préférable à une
science profonde incapable de s'exprimer, Collot, Abrégé de VEsprit de saint

François de Sales, éd. Biaise, ]). 104; et la Préface du Tr. de l'amour de Dieu sur

la différence du style de cet ouvrage et de ceux (]ifil a faits précédemment.
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C'est surtout dans l'emploi qu'il fait, sciemment et volon-

tairement, (les comparaisons et des nuMaphores que s'aperçoit

ce principe de son style.

Il serait pu«'M'il de nier que son genre d'esprit ne fût pour

beaucoup dans cet usage constant de ce (ju'il appelle les « simi-

litudes )', surtout de celles qui sont tirées des choses ou des êtres

réels. La sensibilité de l'imagination s'allie assez habituelle-

ment à celle du cœur. Né et grandi au milieu des aspects de la

nature alpestre, il en a de bonne heure goûté fortement les

im})ressions,— un peu plus, du reste, à ce qu'il semble, celles de

la campagne riante et cultivée que celles de la montagne. — On

ne peut glorifier avec plus d'enthousiasme qu'il ne le fait dans

une lettre de sa jeunesse * « le très charmant spectacle de jar-

dins abondamment fleuris, le délice de s'y promener à travers

les fleurs, d'aspirer les souffles de l'air chargés de parfums très

doux... » Et comme une vie active et voyageuse renouvelait

sans cesse cette récolte d'impressions de la nature, la forme

de ses pensées même les plus abstraites devait s'en ressentir.

Hormis Descartes, quel est le penseur sur les méditations de

qui n'ait pas agi la hantise inévitable des objets matériels au

milieu desquels il méditait?

Mais saint François de Sales modifie ces objets en les regar-

dant. S'ils s'imposent à sa pensée, sa pensée les transfigure.

Les choses de la nature qui successivement se présentent à ses

yeux ou se représentent à son souvenir, il y cherche une signi-

fication morale, il l'y trouve, — il l'y met au besoin. — Il a ce

sens du « symbole », que les lettrés modernes, du moins en

France, n'ont guère connu, avant les grands lyriques de notre

siècle ^
: « Quand on lui parlait de bâtiments, de j)eintures, de

musiques, de chasse, d'oiseaux, de plantes, de jardinages, de

fleurs,... il eût souhaité que de toutes ces occupations ceux

qui s'y appliquaient se fussent servis comme d'autant d'esca-

liers mystiques pour s'élever à Dieu, et [il] en enseignait les

industries par son exemple, tirant de toutes ces choses autant

d'édévations d'esprit. — Si on Uil montrait de Ix^aux ver-

1. Lett. ini'-d., Oalta. I. I, \>. i:\ (IcUrc Inliiic de 1591 à Antoine Favre).

2. Sainte-Beuve {Porl-Royal , t. 111, p. 10 i) le rapproche avec raison de Lamar
Une. Cf. même ouvrage, t. 1, p. 208.
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gers, remplis de plantes, bien alignés : « Nous sommes, disait-il,

« l'agriculture elle labourage de Dieu... » — Quand on le menait

dans un jardin : « Quand donc celui de notre âme [disait-il]

« sera-t-il semé de fleurs et de fruits, dressé, nettoyé et poli,

et quand sera-t-il clos et fermé à tout ce qui déplaît au jardi-

« nier céleste? » — A la vue des fontaines : « Quand aurons-

« nous dans nos cœurs des sources d'eaux vives rejaillissantes

« à la vie éternelle?... » — A l'aspect d'une belle vallée : [Les

terres], disait-il, [y] sont agréables et fertiles, et les eaux y cou-

lent : c'est ainsi que les eaux de la grâce céleste coulent dans

les âmes humbles et laissent sécher les têtes des montagnes...

Ainsi, mes sœurs, — termine Camus \ son disciple et ami, —
il vovait Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu. -^

De là cette conversation pittoresque dont tous ses biographes

contemporains gardèrent un souvenir charmé. Et certes, quand

on en recueille la trace à travers ce livre de Camus, qui est si

vraiment « l'Esprit » de François de Sales ;
— quand on y voit

avec quelle aisance toujours prête et toujours fraîche l'image

fleurissait sur les lèvres du saint, apportant une couleur à l'idée,

un agrément à la raison, un sourire à la sévérité, dans les

plus solennelles comme dans les plus communes circon-

stances -, — on n'est pas tenté de s'étonner qu'en écrivant

aussi, saint François de Sales ne put pas ne pas laisser déborder

cette imagination, à la fois active et pleine, qui, tout naïve-

ment, attachait aux conceptions abstraites un corps vivant, en

même temps qu'elle dégageait des réalités vivantes un sens

moral.

Et cependant il y a là, soit qu'il }»arle, soit qu'il écrive, autre

chose encore que l'écoulement forcé d'une richesse d*^ nature.

Il y a un propos délibéré. 11 y a le dessein d'atteindre plus

sûrement ces intelligences de ses contemporains, desquelles il

connaît la moyenne valeur. Il y a l'ajiplication de cette maxime,

que « les exemples ont une merveilleuse force », les siinilitudes

1. L'Esprit du B. François de Sales, t. 11, p. 100-112.

2. « Je nie souviens que moi étant un jour malade à toute extrémité, ce bien-

heureux vint pour me consoler et m'assister au passage de la mort, et me dit

que je misse ma tête sous le pied de la croix et que je me tinsse là connue une

petite lézarde pour recevoir refficace du sang précieux qui en découlait. >- Dépo-

sition de sainte Françoise de Ciiantal, OEuvres, éd. Mignc, t. 1, col. \\i'6.
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« une efficace incroyable à bien écbiirer l'entendement » comme
à émouvoir la volonté *.

Et voilà pourquoi il développe et féconde, par l'exercice, par

un entraînement métbodiquo, cette imagination dont le don

inné est en lui si abondant. Il prend garde aux vieilles méta-

phores qui traînent, défraîchies, dans le langage; il les nettoie,

les ouvre, et de leur coque séchée fait sortir un bouquet

imprévu. « Les affections et les passions de nos âmes, nous

les devons connaître par leurs fruits "^

» : c'est le mot bien

connu de saint Mathieu ^, image courante, et à force de

circuler, usée. Il la ramasse et la développe : « Nos cœurs

sont des arbres, les affections et passions sont leurs hran-

ches, leurs œuvres ou actions sont les fruits, etc. » Ailleurs*

c'est du sens primitif <Vauoblir ou ennoblir qu'il profite : « Les

actions indifférentes, étant employées (par la piété), deviennent

nobles... Ce droit ({'ennoblir les actions, lesquelles d'elles-mêmes

seraient roturières et indifférentes, appartient à la religion

comme à la princesse des vertus. » Et souvent l'image, — que

le mot, venu d'abord et spontanément sous la plume, a évoquée,

— devient tout un tableau : « Vous semble-t-il point, demande-t-il

à Philothée % que votre cœur se tourne du côté de Dieu, et en

quelque sorte lui va au devante » Et il poursuit : « Si le mari

d'une femme revient de loin, tout aussitôt que cette femme

s'aperçoit de son retour et qu'elle sent sa voix, quoiqu'elle soit

embarrassée d'affaire et retenue par quelque violente considéra-

tion emmy la presse, si est-ce que son cœur n'est pas retenu,

mais abandonne les autres pensées pour penser à ce mari venu.

Il en prend de même des âmes qui aiment bien Dieu, etc. »

C'est, on le voit, l'ampleur de la comparaison homérique, mais

avec l'intention toujours présente, toujours rappelée, d'éclairer

l'entendement de l'auditeur ou du lecteur.

Et comme la parole parlée a plus de chance d'être mal saisie

que la parole écrite, de là vient que l'on trouverait sans doute

1. Sur la vraie manière de prêclier, éd. Migne, l. IV, col. 671-674.

2. Inlrocl. à la vie dévote, éd. de D. Mackey, p. 322-323.

3. VII, 10.

4. Défense de l'Étendard de la Croix, éd. de D. Mackey, p. 212. Cf. Contro-

verses, éd. <le D. Mackey, p. 69.

Inlrod. à la vie dévote, éd. de D. Mackey, p. 346-347.
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plus de comparaisons encore dans les sermons de saint Fran-

çois de Sales que dans ses livres. A en juger ' par les discours

qui nous restent, il devait en chaire multiplier les shnilitudes -

sans compter. Yeut-il donner à ceux qui Fécoutent le senti-

ment de l'excès de bonté de Jésus, sauvant, trop généreuse-

ment, le genre humain, puisqu'il se donne lui-même? Ce

seront successivement cinq ou six exemples : un gentilhomme

magnifîc[ue, cjui, « saisi de l'amour d'une damoiselle », achète

pour elle un bijou qu'il ne marchande pas; un mari dévoué

qui, pour guérir sa « chère moitié » de la peste, offre au

médecin, possesseur du remède, « cent écus de tablettes qui

ne valent pas trois sols » ; un cavalier passionné, qui dépense

pour son cheval malade vingt fois la valeur de la bête ; une

dame qui, pour nourrir délicatement le petit chien qu'elle

aime, fait tuer plusieurs moutons d'un prix bien supérieur au

roquet...

Dans les ouvrages écrits, les comparaisons, moins nom-

breuses peut-être et mieux choisies ", sont encore très fré-

quentes, et jusc|ue dans les sujets les plus sérieux. Et ce n'est

pas que la plume de saint François de Sales fût incapable

d'exprimer d'une façon abstraite les choses abstraites. Il a eu,

plus d'une fois, et même dès ses débuts ^, mais surtout dans le

Traité de Vamour de Dieu % la phrase substantielle et sévère

d'un écrivain penseur. Cependant l'image ou vient se glisser

à la fin, ou ne se fait pas longtemps attendre après ces pas-

sages d'austère vigueur. En quoi, du reste, il ne faut voir

qu'une conséquence logique du principe de saint François de

Sales : les choses délicates et élevées ne sont-elles pas celles

cj[ui ont le plus besoin du secours de l'imagination? Lorsque,

dans le Traité de Camour de Dieu, il explique les secrets

de la tendresse mutuelle du créateur et de la créature, il ne

craindra pas de les éclaircir par la comparaison de l'àme

humaine soit avec « une aimable princesse « qu'un grand roi,

\. Voir plus haut, p. 367-36S.

2. Voir entre autres le Sermon pour ht veille de Noël dos éditions.

3. D. Mackey, Introd. du t. IV. p. lxxvui.
4. Dans les Controverses et la Défense de VÉtendard de la Croix. Voir éd. de

D. Mackey, t. 1, p. 76-77, 356; t. 11. p. 16o, 210, 34o.

0. Voir les quatre premiers livres de ce Traité.
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qui l'aime, soulage et ranime dans sa « pâmoison' », soit avec

le « perdreau » qui, couvé par une perdrix étrangère, court, au

premier appel, retrouver sa vraie mère ^ Aussi sensiblement

matérialisée , il n'est point d'idée, si relevée soit-elle, qui ne

puisse descendre en l'esprit le plus humble, et s'y fixer \

Et c'est enfin cette préoccupation de se rendre, aussi parfaite-

ment que possible, intellig:ible, qui détermine le plus souvent

le genre des comparaisons de saint François de Sales. Neuf fois

sur dix, c'est aux objets matériels, spécialement à ceux de la

campag'ne^ — auxquels le grand monde lui-même était moins

étranger alors qu'il ne devait l'être plus tard, — qu'il emprunte

ces similitudes. Et quand c'est des choses morales qu'il les tire,

les particularités de la vie commune, les actions familières à

chacun les lui fournissent à l'ordinaire^.

Que toujours, maintenant, un goût impeccable inspire ces

rapprochements matériels ou moraux : pour y compter, il

faudrait méconnaître la fatalité des influences ambiantes et

demander à saint François de Sales d'avoir été plus incorrup-

tible que Malherbe. Parmi ces « similitudes », il en est, d'abord,

beaucoup d'inutiles. Dans ce chapitre où il montre fort joliment

que l'amour-propre nous fait user, pour nous et pour autrui,

de deux poids et de deux mesures, que viennent faire les « deux

cœurs » des « perdrix de Paphlagonie » ? Ce souvenir bizarre

n'ajoute rien à la netteté de l'idée, loin de là. Mais c'est que

saint François de Sales aime la comparaison tellement qu'il

l'emploie même quand elle doit avoir pour effet de faire ressortir

1. Tr. de l'amour de Dieu, inèiiie édition, t. 1, p. 174-l7o.

2. Ibid., p. 78-79.

3. Cf. sur le rôle de l'imagination dans l'oraison, au moins pour les commen-
çants, Introd. à la vie dévote, éd. de D. Mackey, p. 78-79.

4. Cf. Intv. à la vie dévote, éd. de D. Mackey, p. 291, 292, 293, 300, 313, 318,

319, 327, 329, 339, 351, 333, etc., la pluie légère de l'été, qui mouille sans péné-
trer la terre: — les palmiers « de nos contrées > ;

— les comètes et les planètes;
— les oiseaux pris dans les filets, les oiseaux en train de voler, les colomltes,

les poules, les perdrix; — les abeilles, mœurs de leurs petits « moucherons »;

les abeilles surprises par le vent; les abeilles au printemps; leur miel; — la

glace d'un miroir; — le mécanisme d'une horloge; — la façon dont on ranime une
personne évanouie; — le goût du sucre dans la bouche; etc.

5. Cf. Introd. à la vie dévote, éd. de D. Mackey, p. 293, 324, 326, 339, 340, 3ol,

358, etc., une mère qui pour amadouer son enfant lui met des dragées en la

bouche; — une femme courant au devant de son mari; — une femme enceinte
l>réparantla layette derenl'anl attendu; — un musicien i>inçanl lour à tour les

cordes de son luth pour l'acccjrder; — une Jeune femme (pTiin méchant essaie
de séduire; etc.
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non pas la ressemblance, mais la différence de deux choses.

« Les mariniers, qui voguent à l'aspect et conduite des étoiles,

ne vont pas au ciel pour cela, mais en terre ; aussi ne visent-

ils pas au ciel sinon pour chercher la terre; au contraire, les

chrétiens ne respirant qu'au ciel, regardent parfois aux choses

d'ici-has, mais ce n'est pas pour aller à la terre, mais pour aller

au ciel'. « Mais alors l'exemple de ces « mariniers » est de luxe...

— Ailleurs le parallèle se prolonge à l'excès. Tout un Entretien

spirituel - est consacré à établir une correspondance minutieuse

entre les qualités de l'àme relig-ieuse et les « propriétés des

colombes ». — Trop souvent encore, la comparaison est em-

pruntée, comme celle que nous citions tout à l'heure, non pas à

l'expérience personnelle de saint François de Sales, mais à ses

lectures. Pareil en ceci à la plupart des écrivains d'alors, saint

François de Sales, nourri des anciens ^ recueille « leurs paroles

d'or » avec une piété qui manque trop de critique. Il se peut

bien que parfois il en doute; mais quoi! « en chose indiffé-

rente », il ne pense pas devoir se « mettre en peine pour s'as-

surer de la vérité^ ». Il puise donc à pleines mains, de même
que Montaigne, dans les polyg-raphes et les compilateurs latins,

dans Pline l'Ancien surtout, (\or\iV Histoire naturelle était alors le

livre de chevet des doctes^; dans Aristote, dont la Renaissance

n'avait pas, tant s'en faut, ruiné l'autorité; dans Varron", très

estimé et très publié au xvi*^ siècle, enfin dans les ouvrages tout

récents alors où Pierre xVndré Mattioli ^ avait entassé une foule

de notions plus ou moins fabuleuses sur lesquelles devaient rai-

sonner long'temps encore les naturalistes et les médecins.

C'est de là^ que saint François de Sales tire ces comparaisons

1. Déf. de VÈlendard de la Croix, éd. de D. Mackey, p. 23o.

2. Le septième.

3. Cf. plus haut, p. 356.

4. Dissert, sur les vertus cardinales, citée par D. Mackey. Inlrod. du I. IV,

p. Lxxix, n. 2.

5. Plus de cinquante éditions de Pline l'Ancien datent du xvi" siècle.

6. Le Traité de la langue latine avait été déjà imprimé plus de trente fois

avant IGOO: son Traité d'agriculture, une quinzaine de fois.

7. (15()()-15"7). Voir principalement ses Commentarii in sex libros Dioscoridis,

1554, publiés en italien dès lo4i, plusieurs fois réédités, et traduits en allemand

par Joachim Camerarius, en français par Du Pinet et Desmoulins, etc.

8. Le monastère de la Visitation de Westburg on Trim en Anfj:leterre possède

un ms. inédit de o2 pages, uniquement rempli d'extraits de ce genre (D. Mackey,

Introd. du t. III, p. xxxiv. n. 1).
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extraordinaires qu'on lui a souvent reprochées : — l'herbe scy-

thiqiœ, dont ceux qui l'ont en la bouche « reçoivent une si

extrême douceur qu'ils ne sentent ni faim ni soif * », — les

vertus extraordinaires des éléphants, que Juste Lipse d'ailleurs

venait de célébrer -; — les propriétés odorantes que prend

l'épine aspalathus ' dès qu'elle est touchée par l'arc-en-ciel ; etc.

Pédantismes, assurément, et où saint François de Sales se

complaisait sans doute; mais que peut-être il prodiguait un peu

plus dans ses ouvrages savants pour satisfaire aux goûts de cette

« société polie » encore novice, plus avide d'éruditions que dif-

ficile sur la qualité de celles qu'on lui offrait, et qui se pâmait,

à Paris, aux sermons de Valladier et de Coton.

Ce qui est bien sûr, c'est que ces travers ne sont pas assez

forts et choquants pour altérer l'impression d'ensemble que

produit le style de saint François de Sales : — impression de

naturel et de simplicité captivante, impression analogue, avec

moins de piquant et avec plus de fraîcheur * et d'onction, à

celle des Essais de Montaigne. — Ce sont surtout, on le sait,

les lettres de saint François de Sales qui possèdent ce charme

naïf. On n'a qu'à les ouvrir à toute page pour y cueillir de ces

mots dans lesquels la délicatesse de l'idée et la chaleur du sen-

timent ont passé toutes entières et sans que rien s'en soit perdu

en route. Seuls, Henri IV et M'"'' de Sévigné ont eu autant de

bonheurs d'expression ; encore chez celle-ci semble-t-ilun peu trop

parfois qu'ils aient été cherchés. Dirai-je que saint François de

Sales les rencontra toujours sans le moindre effort? Ce serait

téméraire. Je sais bien que — comme Montaigne encore — il se

défend avec quelque insistance d'apporter du soin à sa prose.

Même dans ses ouvrages composés, il nous prévient ° qu'il « ne

fait pas profession d'être écrivain », et plus d'une fois il allègue

1. introd. à la vie dévote, éd. de D. Mackey. p. 321-322.

2. Introd. à la vie dévote, éd. de D. Mackey, p. 277. Cf. l'Épître de Juste

Lipse, de Elephantis, à la suite de VElep/iantoç/raphia ciiriosn de P. de Harlen-
feltz, 1723. Cf. Bayle, Dict. crit., art. Baube, qui se rappelle malignement le pas-

sage de saint François de Sales.

3. Tr. de l'amour de Dieu, éd. de D. Mackey, t. IV, p. 104.

4. Avec > un certain vermeil riant >•, dit Sainte-Beuve [Port-Royal, t. 1, p. 339),

qui s'est amusé plus d'une fois à définir avec sa souplesse et son ingéniosité

habituelle le charme de saint François de Sales.

5. Préface du Traité de Vamour de Dieu; cf. lettre du 10 sept. 1009 à Charles-

Emmanuel I", duc de Savoie, et les lettres lxui (éd. Béthune), 13 oct. 1004; lxx,

21 mai lOOo ; etc.
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soit, trop modestement, « la pesanteur de son esprit », soit, plus

spécieusement, « la condition de sa vie exposée au service et à

l'abord de plusieurs * » . Mais il y a là une de ces coquetteries

qu'affectaient volontiers au x\f siècle les gentilshommes auteurs.

Les recherches récentes^ nous prouvent, d'abord, que ses livres

proprement dits étaient soig^neusement revus , non seulement

quant au fond, mais quant à la forme. Les variantes y attestent,

non seulement la conscience du penseur qui éclaire et qui pré-

cise, mais le scrupule, quelque peu surérogatoire, de l'artiste,

qui appelle à la place d'un mot terne un mot plus coloré, qui

change l'ordre de sa phrase pour en dég'ag'cr l'allure ou en

accroître l'harmonie ^ Il y a plus. Ses lettres, elles-mêmes,

étaient jtarfois ^ revues et corrig-ées avec un souci discret, mais

coquet, de l'effet à produire ^ Peu importe du reste; l'essentiel

est que le travail, insensible, s'ajoute à la nature sans lui peser.

Or c'est le privilège de saint François de Sales.

Et d'ailleurs l'étude, lorsqu'étude il y a, est plus qu'ample-

ment contre-balancée chez lui par une tendance visible à la

familiarité dans l'expression. Il est vrai que cette familiarité

nous déconcerte parfois, et qu'en face de certaines simplicités

un peu osées nous avons im premier mouvement d'hésita-

tion classique. « Yous me dites, madame, qu'en quelque sauce

que Dieu vous mette, ce vous est tout un... C'est vn mot de

merveilles », s'écrie saint François de Sales '^, et il s'en empare.

« Or sus vous saAcz bien en quelle sauce Dieu vous a mise, en

quel état et condition, etc. » Cela est dans une lettre; mais ceci

est dans la Vie dévote ^
: « Entre toutes nos sécheresses et sté-

rilités , ne perdons point couragfe ; multiplions nos bonnes

œuvres, et ne pouvant présenter à notre cher époux des confi-

1. Cf., sur sa manière de prôclier. étl.Migne. t. lV.col.Goo-6o8,el i)Iiishaiit,p.372.

2. Voir l'édilion critique de D. Mackey.
3. Cf.. j)ar excuiple. Défense de l'Étendard de la croix, éd. de D. Mackey. t. II,

p. 233 et var. o.

i. Parfois, car souvent il est visible qu'il écrit vraiment « sans loisir», sans

haleine », et" par une impétuosité d'esprit » {Lettres inéd., éd. Dalta. cclxiv:

Corresp., éd. Bétliune, dclxxi, dccclxxxii).

a. Voir un art. du P. Sommervogel, dans les Études reJiqieuses, V série, t. I,

p. 336.

6. Lettre dclxix (éd. Béthune) à une femme mariée.
7. Éd. (leD. Mackey, p. 329. Cf. ibid.,p. 290 : « On crie au ventre. • Ou encore

la bonté de Dieu comparée {ihid., p. 333) a la prévoyance d'une nourrice qui
< met du miel sur le bout de son tetin ».
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tures liquides, présentons lui on do solides. » Et ceci dans le

Traité de Vamùur de Dieu '
: « Le plaisir que l'on a en la chose

est un certain fourrier qui fourre dans le cœur aimant les qua-

lités de la chose qui plaît. » Sans compter que cette familia-

rité des imagos, suggérées ou môme complètement évoquées, va

en plus d'un lieu, jusqu'à des précisions réalistes, efTarouchantes

aux pudeurs modernes ^ Rappelons -nous du moins qu'elles

ne l'étaient point du temps de saint François de Sales, et que

r « honnête homme » et morne « l'honnête dame » de l'an 1600

croyait pouvoir entendre des propos, — même en chaire, — et

lire des livres, dans lesquels toutes choses étaient appelées de

tous leurs noms.

La même observation s'impose, aussi, assurément, au sujet

de l'esprit et de la grâce de saint François de Sales, qui sont

les derniers traits de son style f[u'il convient de noter. Que cet

esprit ne soit, et souA'ont, du « bel esprit », que cette grâce ne

verse, fréquemment, dans la mièvrerie, on ne saurait le nier.

Et ici encore, il est bon de se souvenir dos tendances sociales et

littéraires de l'époque Louis XIII de laquelle saint François

de Sales, intermédiaire entre deux siè<des, participe ', tout autant

qu'il tient de l'époque de Brantôme, do Desportes et de Mon-

taig-ne. Il n'est que juste d'avoir présente à l'esprit, en lisant

YIntroduction à la vie dévote, cette influence italienne, qu'assu-

rément un écrivain savoyard devait subir encore plus qu'un

parisien. — Mais je voudrais bien cependant que l'on n'insistât

pas trop sur cette cause, et que l'on ne prît pas toujours au

sérieux les afféteries et les gentillesses de mots d'un auteur,

dont l'esprit, après tout, est autrement pur et sain, dont la Aorve

•est autrement passionnée, vigoureuse, — j'allais dire même,

d'un mot qu'il affectionne et au sens où il l'emploie, « gail-

larde y>, — que celle de ces alambiqués convaincus, de ces profes-

sionnels du marinisme qui, entre 1580 et 1630, foisonnèrent.

Je ne suis pas assez sur que chez saint François do Sales il v

ait toujours préméditation, ou tout au moins a<lhésion du goût

aux subtilités de mauvais aloi (pi'il commet. Quelquefois, sans

1 Éd. de 1). Muckey, t. V. p. 01.

2. Lettres inédiles, éd. Datta. t. I, p. 29fi; lii/rod. à la vie dévote, éd. de
D. Mackoy, p. 294, 297.

3. Cf., sur ce point, Saiiite-neiive, I'orl-Ro>/(il, t. I, p. 2i0.
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nul doute, il faut passer condamnation : le soin avec lequel est

établie telle antithèse le prouve : « Ma très chère fille *, dites-

moi, le doux Jésus ne naquit-il pas au cœur du froicU Et pour-

quoi ne demeurerait-il pas aussi au froid du cœur'! » Mais

ailleurs je me demande, tantôt si ce n'est pas par une sorte de

charité littéraire qu'il se met à l'unisson de ses correspondantes,

tantôt si tout le premier il ne s'est pas amusé, sous cape, de ces

bravoures et de ces fanfreluches. Il y a deux choses qu'il faut

aA^oir présentes quand on lit saint François de Sales : première-

ment que — comme je le disais tout à l'heure — ses écrits sont

une conversation prolongée; — et puis qu'après tout, il était

méridional et gai. Je passerais volontiers au compte de la bonne

humeur facétieuse d'une âme sereine un certain nombre de ces

cliquetis de mots, de ces antithèses subtiles, de ces hyperboles

hautes en couleur. Il convient qu'on ne les juge pas comme on

les jugerait chez Arnauld ou chez Bossuet. Lisez-les comme
elles furent probablement (V-rites, — avec un sourire.

L'influence de saint François de Sales en France.

— Ces qualités distinctives et saillantes du style de saint

François de Sales, — Yhumour, la familiarité, le pittoresque,

— on sait de reste qu'elles ne furent guère celles des prosateurs

du xvn" siècle, dont les préférences, dès l'abord, se tournèrent

vers une forme autrement majestueuse, portant la livrée sévère

de la raison, et n'admettant guère d'autre parure à la pensée que

le manteau décoratif de cette éloquence « bien empanachée^ »

dont l'auteur de Philothée se raillait doucement.

Sans doute, saint François de Sales eut des imitateurs, mais

plutôt maladroits et compromettants. Tel ce Camus, évêque de

Belley ^ qui, dans ses romans comme dans ses sermons et dans

ses ouvrages théologiques, copiait, en l'exagérant, le maître que

son principal mérite est de nous avoir raconté. Là * oîi saint

François de Sales, préoccupé de la nécessité d'allier la sagesse à

l'amour, rêve gentiment de donner à la coloinJ/e un peu de la

1. Lettre dclxvi, à une dame (éd. Bélhunc, p. Mo).

2. Mot cité par Sainte-Beuve, Puri-Boyal, t. 1, p. 238.

3. t;i82-1653. Voir, sur lui, H. Rigaull,' Préface d'une réédition (1853) du roman
de Camus, Palombe ou la Femme honorable; Sainte-Beuve, Port-Royal, t. l, et

l'abbé Boulas, thèse française consacrée à la vie et aux romans de Camus.

4. Entretiens spirituels.
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prudence du serpent, Camus renchérira en invoquant à ce propos *

« le Bacchus de la fable, élevé par plusieurs «//m^)/; es, pour mon-

trer qu'il faut corriger la fureur du vin par beaucoup d'e«w ».

L'auteur de la Vie dévote, rappelant à ses filles de la Visitation le

rôle qu'elles ont à remplir parmi le monde, leur disait ^ que la

« divine Bonté les avait choisies » pour s'en aller « répandant

partout, comme parfumières ou parfumeuses » les attirantes

odeurs des vertus : — l'auteur de Palombe leur déclarera que

« leurs maisons sont autant de cassolettes et elles-mêmes autant

de pastilles' ». Il est vrai qu'à côté de ce disciple un peu bur-

lesque, on pourrait peut-être indiquer chez quelques autres

auteurs, plus dignes de considération, l'émulation secrète des

grâces et de la suavité de saint François de Sales ;
— chez

Honoré d'Urfé, par exemple, qui connut l'évêque de Genève en

Savoie et qui fut son ami; chez Voiture lui-même. Notons

encore que saint Vincent de Paul le proposait — avec saint

Jean Chrysostome — comme modèle aux prédicateurs popu-

laires qu'il voulait formera

Mais il n'en reste pas moins, tout compte fait, que dès la

première moitié du xvii"^ siècle, les écrivains caractéristiques

et dirigreants ne sont plus dans le courant de saint François

de Sales. Quand le sixième fils de ce président Favre, — l'ami

intime, le « frère » d'élection du saint, — quand le sieur de Vau-

gelas composera ses Remarques sur la langue française, ce n'est

point de \Introduction à la vie dévote ni du Traité de l'amour de

Dieu qu'il tirera les exemples du bon usage et du style noble.

La seule façon, à l'égard de la forme littéraire, dont saint

François de Sales ait dû (car nous en sommes réduits, en ceci,

à des conjectures) agir sur les auteurs du xvne siècle, c'est en

leur montrant que la théolog^ie elle-même était capable d'une

expression artistique.

Sans doute Calvin l'avait prouvé déjà dans son Institution

chrétienne ~-

; mais l'exemple n'avait g:uère profité, nous l'avons

dit, aux théologiens catholiques. Saint François de Sales fat le

1. L'Esprit du B. Frcniçois (fr l'haïes. I. IV, p. 99.

2. VI' Enlrelien spirituel.

3. L'Esprit du li. François de »//«, l. 111, p. 2Gu.

4. DoiH MacUoy, Introd. du t. IV, p. lxxix.

b. Cf. (i. Lanson, llist. de la lilt. française, 3' édil., p. 259-262.
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premier, avec le cardinal Du Perron et Coeffeteau \ à laïciser,

si je |mis dire, la théologie^; à la rendre accessible, populaire,

intéressante pour les « honnêtes gens » que des idées claires en

beau style commençaient à intéresser ^.

Mais c'est plutôt à l'égard des idées et des sentiments, que saint

François de Sales exerça sans doute, sur l'esprit français, au

moins dans le début du xvu* siècle,une très considérable influence.

Quels étaient, vers 1G15, sa réputation et son crédit, j'ai déjà

pu l'indiquer en passant \ En Allemagne, on parlait de l'évèque

de Genève comme d'un saint Jérôme, d'un saint Ambroise ou

dun saint Augustin ^; en France, il était tellement chéri et

révéré que son suzerain, le duc de Savoie, s'en effrayait''. Paris,

Lyon, Douai, Bordeaux, Toulouse réimprimaient à l'envi ses

ouvrages. A Toulouse, dit un témoin oculaire", « les écrits de

ce serviteur de Dieu étaient en si grande estime que les mar-

1. Jacques T)avy du Pehhon, né en 1556 à Berne, de parents calvinistes d'une

ancienne famille normande. Son père était pasteur et médecin. Humaniste, lui

aussi, et érudit à la façon encyclopédique du xvi" siècle, il fit à Paris des con-

férences publi(|ues de philosophie et de mathématique. Lecteur de Henri Ili, il

fut, sous Henri IV, ambassadeur, archevêque, cardinal. Président de la Biblio-

thèque du roi, il eut une certaine influence sur le mouvement littéraire de son

temps. Pour ses poésies, voir ci-dessus, p. 251. Pni.NCiPAux ouvrages ex prose •

Oraison funèbre de Rojisard, 1586. — Réplique à la réponse dn quelques ministres

touchant leur vocation, 1597. — Examen du livre du s' Du Plessis [Mornay] contre

la Messe, 1617. — Réplique à la réponse du sérénissime Roi de la rjrand Rretagne

[Jacques /"'], 1620. — Traité de l'Eucharistie, 1622. — Les Diverses Œuvres de

uni""' cardinal du Perron, 1622. — Les Ambassades et Négociations, 1623. — Il

était mort en 1618. Chacun de ces écrits a été plusieurs fois réimprimé ainsi

que les œuvres complètes. Cf. l'abbé Féret, Le cardinal du Perron, orateur, con-

iroversiste, écrivain, 1877.

Nicolas Coi^FKETEAU, né en 1571 à Saint-Calais, mort en 1623; dominicain; devenu
à la fin de sa vie évèque de Marseille. Orateur, on n'a de lui que son oraison

funèbre de Henri IV. Théologien, il écrivit surtout, comme Du Perron, contre

Du Plessis-Mornay et le roi Jacques \" (de 1604 à 1620) et traduisit en français

[dusieurs ouvrages de dévotion d'auteurs italiens. Moraliste, il publia (1615) les

Tableaux des passions humaines. Son ouvrage principal, — celui oii Vaupelas,

qui le considérait comme étant avec Amyot un des « deux grands maîtres de

notre langue », prend le plus souvent ses exemples, — c'est l'Histoire romaine...

depuis le commencement de l'empire d'Auguste jusqu'à Constantin, avec une tra-

duction de VEpilome de Florus (1621). Cf. l'abbé Urbain, Un fondateur de la

prose française, Nicolas Coeffeteau, 1893.

2. Cf. K\iSLY(\, Histoire de la litt. française, t. 1. j). 193 et suiv.

3. Avant les écrivains de Port-Uoyal, ils montraient, suivant le mot de Pascal,

que l'on peut « i)arler de tout, même de théologie «.Pensées, éd. Havet, art. VII, 28.

4. Cf. plus haut, p. 362.

5. 1). Mackey, Introd. du t. IV. p. xxvni.

6. En 1610 et 1616. par exemple. Cf. Hamon, Vie de saint François de Sales,

t. I, 609 et suiv.; Lett. inéd., Datta, t. II, p. 59 et suiv.. p. 153 et suiv.

7. Voir les textes recueillis par D. Mackey, Intr. du t. HI, p. xxvi-xxvi. Cf. les

Introd. des tomes I, II, IV, VI.
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chauds libraires étaient en peine d'en tenir pour ceux qui en

demandaient ». Dès 1616, saint Vincent de Paul, dans son Règle-

ment des Confréries de la Charité, prescrivait aux ecclésiasti-

ques la lecture quotidienne de la Vie dévote. Et déjà le grand

public lui-môme adojttait Philothée, qui, rapport d'un con-

temporain, valait à ses yeux « les Vies des saints et le Gerson * ».

Ce qu'il y trouvait, deux contemporains d'esprit fort différent

nous le disent clairement. Ici c'est l'indépendant Pierre de TEs-

toile* qui, en quelques lignes, exprime l'impression faite })ar

le livre le plus connu de saint François de Sales sur l'esprit

d'un bourgeois parisien. « Des choses superstitieuses », il en

trouve encore, certes, étant quelque peu « libertin », dans ce

nouvel écrit de l'évèque de Genève ; mais combien en revanche

« de bonnes choses, saintes et vraiment dévotieuses, pleines de

grande consolation et édification », qui ont « fort agréé » à son

rationalisme gallican. — Là c'est Vaugelas qui, en termes d'une

précision clairvoyante , loue saint François de Sales d'avoir « le

premier apprivoisé la dévotion en la rendant aisée et j'aniilière

jjour toutes sortes de peî^sonnes, de quelque qualité et conihtion

qu'elles soient^ ». h'Introduction à la vie dévote, ajoute-t-il, a

paru remplir une place « jusqu'alors demeurée vide ».

Si maintenant, à l'action })roduite au grand jour par les

livres de l'évèque de Genève, on ajoute l'influence, latente mais

étendue et ramifiée, si je [uiis dire, de sa correspondance ;

si l'on tient compte de ce fait que les correspondants piinci-

paux de saint François de Sales étaient des femmes, et que ses

idées avaient ainsi à leur service un genre de propagande (|ui

fut, de tout temps, le })lus ardent et le plus efficace ;
— on

admettra, je pense, sans difficulté, que saint François de Sales

mérite, dans l'histoire des idées religieuses en France, une place

plus grande que celle (jue Ton a coutume de lui atli'ibu(M".

Mais bientôt, à son inlluence allait en succéder une autre,

celle du jansénisme de Port-Royal. C'est à partir de 1630 environ

que commence à s'étendre sur la société française, sur les cou-

I. L'Imitalion de Jésus-Christ.

•2. Mém.-Journ., éd. Monmerqur cl 1'. l'aris, fcvr. 1610.

3. Déposil. (le Vaugehis dans le l'rocès de Bùatillcalion, cite |)ai" D. Mackey,
Introd. du t. III. p. xxxi.
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vents, sur le clergé, sur les femmes, sur la cour, Fesprit de

l'abbé de Saint-Cyran et de la mère Angélique Arnauld. Et cet

esprit-là n'était plus celui de Févèque de Genève. Peut-être

avait-il pu s'en apercevoir déjà, dans ces entretiens et cette cor-

respondance que la future abbesse de Port-Royal eut avec lui,

de 1648 environ jusqu'à sa mort', où la mère Angélique por-

tait sans cesse l'attention alarmée de son zèle puritain sur les

désordres visibles ou les plaies intimes de l'Eglise, tandis que

le doux saint estimait qu'il n'y avait pas lieu d'en provoquer ni

d'en désirer pour le moment une réformation radicale, qui n'eût

été qu'un scandale inutile. Cette prudence, DuAergier de Hau-

ranne lui-même la partageait alors % mais on sait qu'elle ne

devait pas inspirer longtemps les disciples de Jansénius. Et nul

doute que saint François de Sales, tout clairvoyant et tout affligé

qu'il fût, lui aussi, des « maux » et des « iniquités » de

l'Église, — auxquels il avait essayé plus d'une fois de porter

discrètement des remèdes, si je puis dire, locaux % — n'eût pris

parti, s'il eût vécu en 1640, pour Richelieu et pour le père Joseph

contre l'abbé de Saint-Cyran.

D'autant qu'il y aurait eu entre Port-Royal et lui d'autres

dissentiments profonds. Sans entrer ici dans un détail inop-

portun, il est sûr que saint François de Sales ni n'attribuait aux

controverses de la prédestination et de la grâce la même impor-

tance maîtresse que les Jansénistes, ni ne résolvait de la même
façon qu'eux, lorsqu'il s'expliquait sur ces matières, les pro-

blèmes du choix des élus, du secours divin et de la liberté

humaine.

Or ce fut, on le sait, l'esprit du Jansénisme qui de 1635

environ jusque vers 1690, domina dans la société française,

j'entends surtout dans le monde cultivé. Il est donc évident que,

pendant cette période, l'influence de saint François de Sales

fut éclipsée. Non pas (ju'elle dut disparaître entièrement de

la vie religieuse de la France. Ce qui l'entretint, ce fut, sans

doute, d'abord les soins que prirent l'ordre de la Visitation et

1. Voir, sur ce point, Sainte-Beuve, Port-Royal, t. I, p. 211.

'1. Sainte-Beuve, ihid.

'i- Voir, sur son rôle de réformateur du clergé et spécialement de l'ordre

monastique en France cl en Savoie, sa vie par l'abbé Hanion.
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ses amis, souvent illustres ', pour oljtenir successivement de

Rome la béatification et la canonisation de Févêque de Genève -;

— puis, la sympathie des Jésuites pour un penseur chrétien

dont les tendances et la méthode pratique avaient, on a |»u

l'observer en passant, de l'affinité a^ec les leurs ". J'ajoute que,

môme dans la société polie, quelques irrég^uliers, quelques

libres esprits, rétifs aux rigueurs jansénistes, conservaient pour

saint Fran(:ois de Sales une dévotion clandestine, et préféraient,

comme Bussy-Rabutin \ se « sauver » avec lui « par de plus

beaux chemins » que les âpres sentiers « du Port-Roval ». Mais

il n'en est pas moins vrai que, même au moment où le Pape

accordait sa canonisation à la France, le crédit et la notoriété

de l'auteur de la T7e dévote avaient l>eaucoup baissé. Je n'en

veux pour preuve que le panégyrique de lui prononcé par Bos-

suet, à une date " oîi il n'était pas encore aussi lié qu'il devait

l'être plus tard avec l'école janséniste; — discours banal où

l'élogfe [»récis du docteur français est remplacé le plus souvent

par des généralités étrangères au sujet. — Bossuet, selon toute

apparence, ne connaît de son héros que VIntroduction à la vie

dévote, et il ne paraît pas souhaiter pour le moment d'en con-

naître autre chose.

Trente ans après, il devait être obligé, pourtant, de se fami-

liariser davantage avec les écrits de saint François de Sales.

On sait que la question (hi quiétisme remit en lumière les

théories de l'évêque de Genève. Fénelon et M™" Guyon allèrent

chercher dans les Entretiens spirituels et le Traité de Vamour

de Dieu des justifications de leur sentiment sur le désintéres-

sement absolu (lu « pur amour " ». Et Fénelon, sans doute,

d'autant plus volontiers, ([uil y avait plus d'une affmiti' de

1. Par exemple, llenrieUe de Fniiicc, reine d'Angleterre.

2. Voir, dans l'édit. .Mi,i,'ne, t. J, Tliisloire do ces démarches iaboiienses cl

qnelques pièces du ])rocès. Les premières démarches ofricielles dalent de 1021;

la béalilication eut lieu en 1601; la canonisation en lt)6."i.

3. Cf. Bourdaloue (Panég. de saint François de Sales) : « Je puis dire, sans

blesser le respect que je dois à d'autres écrivains, qu'après les Saintes Kcrilures

il n'y a point d'ouvrages qui aient pins entretenu la piété parmi les fidèles

que ceux de ce saint évéque. »

4. Lettre du 14 mai 1677 à .M""' de Sévigné.

5. En 1062 ou 1661, selon l'abbé Lebarci, Œuvres oratoires de liossiiet, t. IV.

6. Voir Gosselin, Histoire de Fénelon; éd. Migne des Œuvres de saint Fran-
çois de Sales, t. \'l, col. 2i"j cl suiv.; Crousié, Fénelon et Bossue/, 189."i.

Histoire de la l.vn'c.ue. 111. 2G
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caractère ', plus d'une ressemblance Je doctrine entre François

de Sales et lui. Bossuet, à son tour, essaya de tirer à sa cause

le docteur français, récemment canonisé, ce qui ne l'empêcha

pas du reste, chemin faisant, de censurer chez lui (juelques

opinions qui lui j)ai'aissaient des erreurs d'après l'idée qu'il se

faisait de la doctrine catholique orthodoxe. Auquel des deux

adversaires saint François de Sales était- il favorable? Les théo-

logiens ^, comme les historiens " modernes, jugent que, dans le

fond et hormis quelques exagérations s'expliquant par des cas

particuliers, les enseig-nements de saint François de Sales autori-

saient beaucoup moins les témérités de l'idéalisme raffiné de

Fénelon que les circonspections de l'ascétisme rationnel de

Bossuet.

De fait, telle est bien, nous l'avons vu, l'impression qui se

dégage, et de ce Traité de Vamour de Dieu qui est comme le

Discours de la incHltode du mysticisme de saint François de Sales,

et de cette Introduction à la vie dévote, qui en est le manuel

appliqué. Dans la spéculation dogmatique comme dans le pré-

cepte pratique, ce qui l'inspire et le règle, en dépit des ardeurs de

sa sensibilité et des essors de son imagination, c'est la raison,

cette raison, très hardie en la métaphysique, mais très soucieuse

des réalités, que le xvn"' siècle devait faire régnej- dans les choses

religieuses comme dans la philosophie, dans la poésie et dans

les arts. Cette raison, saint François de Sales l'a implantée le

premier dans la théologie mystique du catholicisme gallican, —
comme Calvin l'avait introduite dans la théologie dogmatique et

morale de la Réforme, comme Montaigne l'avait installée dans

la morale laïque. — Et c'est par là que, comme l'auteur de

VInstitution cJirétienne et celui des Essais, l'auteur de la ]'ie

dévote est bien un dos authentiques préparateurs de notre grande

époque classique.

1. Sainte-Beuve {Lundis, t. X) rapproche saint François de Sales de Fénelon

comme de Bernardin de Saint-Pierre et de I.amartine. Cf., en particulier, p. 20

(éd. de lSo5).

2. I). Mackey, article de la « doctrine » dans VlntroducAion {jênéntlp aux
OEuvres de Saint François de Sales; et les Introductions particulières du (. Il

(Vie dévote); du t. IV (7V. de l'Amour de Dieu), spécial, p. lxi-i.xxi du l. VI

{Entreliens spirituels).

3. Grouslé, Fénelon et Bossuet. t. II, p. -Il, 71. Dû, 120, 121, 2i3, 2oo-2o8, iSl-

483. — Cf. ci-dessus, p. 383.
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I. — CALVIN

Une édition complète des œuvres de Calvin est en cours de publication :

Joannis Calvinl opéra qux supermnt omnia, par Baum, Gunitz et Reuss
{Bncnsvi'ja^ apud Schwetschke), 50 volumes in-4 ont déjà paru; l'édition nest

pas achevée.

La seule édition dite complète (très incomplète en réalité) était, jusqu'ici,

celle d'Amsterdam : Calvini opéra omnia, Amstelodami, J.-J. Schipper,

I67I, 9 vol. in-fol. — La première édition (latine) de VInstitution îni donnée

à Bâle en \o'M :

Christianse EeUyionis InslUatio, totuin fere pietatis summum, et quidquid

est in dodrina sahttis cognitu necessarium complectens, omnibus pietatis

studiosis lectu di(jnissimiim opus, ac recens editum. Prœf'atio ad chrislianis-

simum regem Francix, qua hic e'i liber pro confessione fulei affertur. Joanne

Calvino Noviodunensi aulorc. Basileœ, MDXXXVI , in-8, 514 p. A la lin :

Basileœ per Thomam Platterii et Balthasarem Lasium, mense martio, anno

MDXXXVI.
Dix éditions latines ont paru du vivant de Calvin ; la deu.\ième à Stras-

bourg (1539); la dernière à Genève (15C1).

La première édition française lut donnée à Genève (1541), traduite par

Calvin sur la deuxième latine : « Instiiution de la religion chrestienne en

laquelle est comprinse une somme de piété... composée en latin par J. Calvin,

et translatée en français par luij mesme. Avec la préface addressée au très

chrestien Roij de France, François, premier de ce nom : par laquelle ce présent

livre luy est offert pour confession de Foy. 822 p. in-8. Quinze éditions

Irançaises lurent données du vivant de Calvin ; la dernière en 1564. L'ouvrage,

qui ne comprenait que chapitres dans la première édition, en renferme

80 dans la dernière.

Les lettres françaises de Calvin ont été publiées par Jules Bonnet, Paris,

Meyrueis, 1854, 2 vol. in-8.

Une édition (incomplète) des œuvres françaises de Calvin a été donnée

par le bibliophile Jacob, à Paris (Gosselin, 1842, in-12) sous ce titre :

(Euvres françaises de J . Calvin^ l'ceueillies pour la première fois, précédées de

sa vie par Th. de Bézc et d'une notice bibliographique. — Parmi les témoi-

gnages contemporains les plus importants à consulter sur Calvin sont : la

Vie de Calvin, écrite par Théodore de Bèze, et ÏHistoire de la naissance,

progrès et décadence de rhérèsie de ce siècle, par Florimond de Raemond
(Paris, 1605). Toute la bibliographie relative à l'histoire de Calvin se trouve

d'ailleurs rassemblée dans le tome XXI de l'édition des œuvres donnée par

Baum. Cunitz et Reuss.
Dans ÏHistoire des Variations de Bossuet. le livre IX est tout entier con-

sacré à Calvin.

A consulter, parmi les ouvrages qui n'ont pas étudié spécialement dans

Calvin, le théologien :

A. Sayous, Études littéraires sur les écrivains français de la Réformation,

2" édit., Paris, 1854, 2 vol. in-12. — F. Bungener. Calvin, sa vie, son

œuvre et ses écrits, Paris et Genève, 1862, iu-12. —F. Guizot. Les vies de

quatre grajids chrétiens français, 1. Saint Louis; II. Calvin, Paiis, 1873, in-8

(t. I). — Pierson (A.). Nicuwe Studien over C((/r//«, Amsterdam, 1S81-82,

2 vol. in-8. — Martin (Paul). Un Directeur spirituel au XVI" siècle, étude

sur la correspondance de Calvin, Montauban, 1886, in-8. — Cornélius (C-

A.), Die Verbannung Calvins aus Gcnf; Die lliickkehr Calvins nach Genf,
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Munich, 1886-8-9, 4 vol. in-4. — Bez (Georges), Les luttes religieuses en

France et Calvin (Taprès sa correspondance , Toulouse, 1887, in-8. — Lefranc
(Absl), La jeunesse de Calvin, Paris, in-8, 1888. — Pasquet (Ed.), Essai

sur la prédication de Calvin, Genève, Riohter, 1888, in-8. — Watier (Albert),

Calvin prédicateur. Genève, 1889, in-8. — Rambert (Eugène), Études lit-

téraires sur Calvin, Lausanne, 1890, in-8. — Faguet (Emile). Seizième siècle

(article C.\LViN), Paris, 189i, in-12. — Cruvellier (Albert). Étude sur la

prédication de CaUin, Montauban, 1895. in-8.

Sur les écrivains de la Réforme : — Chenevièra (Ch.), Farel, Froment,

Viret, réformateurs religieux au XVI^ siècle, (icnève, 18.33, in-8. — Goguel.
Histoire de Guillaume Farel, Neuchàtel, 1873. — Pénissou. Treize anni'es du
ministère de Farel (1523-1536), Montauban, 1883, in-8. — Bevan (F.), Vie

de Guillaume Farel, Lausanne, 1883, in-8. — Buisson (Ferdinand), Sébas-

tien Castellion, sa vie et son anivre, Paris, 1891. in-8. — Sur tous les person-

nages de la Réforme française, consulter : Haag et Bordier, La France

Protestante, 2« édition (les tomes I à YI ont paruj. Sur Mornay (Du Plessis-)

et Viret, consulter la 1''^ édition donnée par les fi'ères Haay, Paris, t. VII

et IX (18.57-9).

II. — S.\INT FRANÇOIS DE SALES

A. Œiivfefi» ooiiiplètcs, publiées pour la première fois sous ce litre :

Les Œuvres de Messirc François de Sales, Evesque et Prince de Genève, dlieu-

reusc et sainctc Mémoire, Fondateur de l'Ordre de Nostre Dame de lu Visita-

tion : eu devant séparément publiées Edition nouvelle (sic, encore qu'il

n'y ait aucune trace d'édition complète antérieure ; cf. D. Mackey, I,

p. Lxxxvi, n. 2) reveiie et plus exactement corrigée que les précédentes

A Tolose, par Pierre Dose et Arnault Colomiez, mdc.xxxyii (1 vol. in-f^). —
L'édition préparée par le commandeur de Sillery (voir plus haut, p. 367), de

concert avec Sainte Chantai, ne parut qu'ensuite « à Paris, chez Arnould
Cottinet.... Jean Roger.... et Thomas Lozet.... MDCXXXXI » (2 vol. in-f°). —
Les éditions modernes les plus connues et les plus commodes sont celles

de Biaise, Paris, 1821 et 1833, 16 volumes in-8, plus 6 volumes de supplé-

ment dont trois de lettres inédites, une sans nom d'éditeur, et les deu.x autres

publiées parle chevalier Datta ; — celle de Vives, Paris, 1836-1838, 12 vo-

lumes in-8; — celle de Migne, Paris, 1861-1862, conjointement avec les

œuvres de Sainte Chantai, 9 vulumes gr. in-8 (les écrits de Saint François de

Sales sont dans les volumes I à Yl, cl dans le volume IX). On peut consulter

aussi l'édition du libi-aire Béthune, Paris, 1836, mais qui n'ajoute rien de

nouveau. — En cours de publication : Œuvres de Saint Frajirois de Sales,

évrque de Genève et docteur de VÉglise, édition complète d'après les autogra-

phes et les éditions originales, enrichie de nombreuses pièces inédites

publiées.... par les soins des religieuses de la Visitation du !'='' monastère d'An-

necy, Annecy, 1892-1893 (tomes I à VI, contenant les Controverses, la. Défense

de VEstcndart de la Croix, VIntroduction à la Vie dévote, le Traité de l'Amour

de Dieu, les Entretiens. Restent à publier les Sermons, les Lettres elles Opus-

cules divers). Les commentaires, introductions et préfaces sont dus à Dom
B. Mackey, bénédictin.

15. fl»invi'ïaj;-efi* sépai'éi^. Voir, pour les premières éditions, ci-dessus,

p. 36 f, 365. 367, 372, ;!73, 377, 378, et les introductions spéciales des si.v

premiers vulumes de l'édition de D. Mackey. Parmi les nombreuses édi-

tions de VIntroduction à la Vie dévote, noter celle de Silvestre de Sacy,

1833, 2 vol., avec une intéressante notice.

G. Otivi*sigres i*i^lntîlV$ si Saint FrwïBcoSs.* cEe Sales. — J.-P.
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Camus, évèque de Belley, L'Eqjrif du bienheureux François de Sales,

1G30 et suiv., 6 vol. in-8; rare; réimprimé dans l'édition Migne. — Edition

abrégée, publiée en 1727 par Pierre Collet, réimprimée dans l'édition

Biaise. — Charles-Auguste de Sales, Histoire du bienheureux F. de S.,

écrite d'abord en latin, parue à Lyon en lOlit. réimprimée en 18o7, 2 vol.

in-8. — Autres vies du Saint, par le P. Louis de la Rivière (I62i); Dom
Jean Goulu (ou Jean de Saint-François); H. de Maupas, évèque du

Puy, etc. — A consulter surtout : les OEuvres de M'"^ de Chantai et les

Vies des quatre premières Mères de l'Ordre de la Visitation, par la mère de

Chaugy, 1G59.

Parmi les très nombreuses biographies de notre siècle, noter celles de

J. P. Gaberel, 1856; de J. Pérennès, 186> et 1875; et surtout de l'abbé

Hamon (souvent réimprimée depuis 18G7, actuellement à sa 7" édition),

2 vol. in-8 ;
— pour Tétude littéraire et critique : Sainte-Beuve, Port-Royal

(passim); et Lundis, t. VII, édit. de 185.3, p. 266-286; — A. Sayous, Hist.

de la Littérature française à Fétranger, 1853; — P. Jacquinet, Les Prédica-

teurs du XVII'^ siècle avant Bossuet, 2*^ édit., 1885; Tabbé Lezat, La Prédica-

tion sous Henri IV, 1871; l'abbé Sauvage, Saint François de Sales prédica-

teur; Alvin, Saint François de Sales apôtre de la liberté religieuse et de la

raison, 1870. — Pour le milieu : Révérend du Mesnil, Le Président Favre,

Vaugelas et leur famille, 1870; Jules Vûy. La Philothée de Saint François

de Sales, 2 vol. in-12, 1877.



CHAPITRE VIII

LES MORALISTES

Montaigne, La Boétie, Charron, Du Vair '.

Montaigne et son siècle. — Quand on considère la vie et

Fœuvre de Montaigne à leur date dans l'histoire, on est dès

l'abord frappé de bien des contrastes. Seul ou presque seul de

son siècle, Montaiirne se recueille et renonce à l'action tandis

que ses contemporains sont saisis au contraire du besoin d'agir.

Personne alors ne manque de décision et, plutôt que de paraître

irrésolu, chacun pousse aux extrêmes ses déterminations. Mon-

taigne doute et proclame son doute parmi ces gens convaincus

et prompts. 11 ne se lasse de dire que l'homme est un être

bien changeant, d'humeur bien variable, de conviction bien

chancelante. En un temps qui se soucie assez peu de l'indiA'i-

dualité humaine, il fait entendre que cette individualité a droit

cependant à quelques égards. S'il montre que chaque homme
est un abrégé des qualités et des défauts de l'humanité, il laisse

entrevoir aussi ce qui le distingue de ses semblables. Spécifier

de la sorte le caractère particulier de chaque individu, n'était-ce

pas marquer par là son rang dans l'espèce? Démontrer, d'autre

part, que l'individu est l'abrégé de l'espèce, n'était-ce pas

réclamer pour l'homme une portion des droits de l'humanité?

Telle est l'impression qui se dégage, peut-être vague et flottante,

1. Par M. Paul Boniiefon, bibliothécaire à TArsenal.
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d'un j)remier examen de la vie de Montaig^ne et de l'étude de

son œuvre. Par son exemple, il fait respecter le droit qu'a

chacun de vivre à sa g-uise, de se conduire suivant ses propres

convictions, sans prendre parti [)Our aucune coterie. Dans ses

écrits il établit aussi le droit de penser librement et le respect

que mérite l'opinion d'autrui. Sans doute la variété des exemples

pris partout qu'il apporte à l'appui de sa thèse rend souvent

ses conclusions incertaines; Montaigne se perd ou semble se

perdre parmi les éléments qu'il assemble ])Our confirmer son

jug'ement. Le dessein demeure pourtant Aisible. La diversité

des opinions qu'il rapproche de la sorte conduit Montaigne à

être moins convaincu qu'on ne l'est autour de lui; il le déclare

et c'est un mérite de savoir (h>uter et de le dire quand tout le

monde pèche au contraire [)ar un excès de dogrmatisme et de

certitude. Cela met Montaig-ne à part dans son siècle. Nous

allons essayer de déterminer quelle place il y tient, et, en

examinant sa vie si intimement mêlée à ses écrits, nous nous

efforcerons de marquer le sens de son œuvre et d'apprécier la

portée de son action.

/. — Vie de Montaigne (i533-i 58o).

Sa famille. Sa naissance. — Michel Eyquem de Mon-

taigne naquit le mercredi 28 février 1533, « entre onze heures

et midi », comme il nous ra[)prend lui-même, au château

de Montaigne, sur les contins du Périgord et du Bordelais.

Son père, Pierre Eyquem de Montaig'ne, descendait d'une hono-

rable famille de négociants de Bordeaux, tandis que sa mère,

Antoinette de Louppes, était issue d'une famille d'origine juive,

les Lo}»ès, qui d'Espagne était venue se fixer dans le midi de

la France.

« Les miens se sont autresfois surnommez Eyquem », a dit

Montaigne, et son affirmation n'est pas exacte. Ce n'est pas sur-

nommés qu'il eût fallu dire, mais bien nommés, car Eyquem était

en réalité le nom patronymique et Michel est le premier (jui

abandonna ce « surnom », lorsipie, devenu chef (b' la famille, il
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adopta le nom qu'il devait illustrer. Nous pouvons aujourd'hui

préciser la date avec certitude, grâce aux recherches qui ont été

faites sur les orig-ines de la famille Eyquem.

Ce qu'on sait de positif sur les ascendants de Michel de Mon-

taigne remonte à son arrière-crand-père, Ramon Eyquem, au

commencement du xv' siècle. Auparavant il semble seulemeni

résulter de plusieurs titres qu'au xiv" siècle, sous la domination

anglaise en Guyenne, les Eyquem étaient déjà une riche famille

bourgeoise de la petite ville de Saint-Macaire, sur la Garonne.

Elle possédait un grand nombre de fiefs dans les paroisses du

voisinage, dont l'un fut sans doute le célèbre Chàteau-Yquem, à

Sauternes, qui vraisemblablement leur doit son nom. C'est à

Ramon Eyquem, né en 1402, à son activité ou à ses héritages,

que remonte l'opulence des Eyquem. Michel le reconnaît formel-

lement : « Tout ce qu'il y a de ses dons (de la fortune) chez

nous, il y est avant moy et au delà de cent ans. » Ramon Eyquem

sut se faire une situation considérable dans le négoce bordelais

et, par là, contribua grandement à la prospérité de sa famille.

C'est lui, « honorable homme Ramon Eyquem, marchand et

bourgeois de Bordeaux », qui acquit, par acte du 10 octobre 1477,

la maison noble de Montaigne dont le nom devait plus tard

primer le sien. Pour b^ moment, lorsqu'elle passait ainsi entre

les mains des Eyquem, cette maison noble n'était qu'une petite

seigneurie. Situé à quelques kilomètres de la riA^e droite de la

Dordogne, dans le (b^partement actuel de ce nom. mais sur la

limite qui le sépare de celui de la Gironde, juché sur un tertre

élevé dont la petite rivière la Lidoire baigne les pieds, Mon-

taigne était un arrière-fief qui dépendait, pour la justice et pour

l'hommage, de la baronnie de Montravel. Depuis l'an 1300, cette

dernière seigneurie faisait elle-même partie de la mense épisco-

pale de Bordeaux, et c'est à l'archevêque de cette ville que le

propriétaire de Montaigne devait l'hommage couime tenancier

d'un arrière-fief.

Moins d'un an après l'acquisition de Montaigne, Ramon

Eyquem mourait (11 juin 1478), laissant à ses enfants une

situation (lorissante et cette petite seigneurie qui ne pouvait

que rehausser son patrimoine. Celle-ci passa, selon les règles,

aux mains de l'aîné des fils, Grimon Eyquem (né vers 1450,
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mort en 1519), qui, nég-ociaiit comme son père, semble avoir eu

à un degré plus grand encore le sens du commerce et se plaisait

assurément plus dans son comptoir de Bordeaux que dans sa

terre de Montaigne, Michel exagère donc et se trompe lorsqu'il

écrit : « C'est le lieu de ma naissance et de la plupart de mes

ancestres; ils y ont mis leur affection et leur nom. » Son père

fut le seul de ses « ancêtres » qui vit le jour à Montaigne, et, si

les autres ascendants y mirent un peu de leur affection, ils ne

purent pas y naître et n'y portèrent certainement pas leur nom.

Avec Pierre Eyquem de Montaig^nele rang' social de la famille

se hausse encore. Le père avait été marchand et avait continué

d'assurer la fortune des siens; l'aîné des fils sera soldat et com-

mencera la notoriété de sa race, tandis que ses frères, ahan(h)n-

nant eux aussi le négoce héréditaire familial, deviendront

hommes d'église ou hommes de loi. Esprit aventureux et corps

robuste, Pierre Eyquem, né à Montaig-ne le 29 septembre 1495,

embrassa le métier des armes et alla faire la guerre en Italie,

qui était alors le champ clos où se donnait libre cours l'ardeur

de la noblesse française. Ce séjour à l'armée ne fut pas sans

éclat et dura plusieurs années. C'est précisément « sur le chemin

de son retour d'Italie « que Pierre Eyquem se maria, à l'âge de

trente-trois ans. Sa jeune femme — nous l'avons dit — était

d'orig'ine juive; peut-être faut-il faire remonter à cet atavisme

quelques-uns des traits dominants du rejeton qui allait naître de

cette union : la prudence de l'expression, la souplesse de la

pensée, la facilité d'assimilation et aussi une certaine humeur

cosmopolite et A'agabonde.

Désormais Pierre Eyquem désirait vivre en seigneur de Mon-

taig'ne. Il avait rapporté de ses campag-nes en Italie la considé-

ration particulière qui s'attache au courag-e guerrier : sa noblesse

était consacrée par sa vaillance; quoi qu'en dise Scaliger, elle

ne sentait plus le hareng-. Aussitôt après son retour, ses conci-

toyens bordelais le nommèrent aux charges municipales, et,

durant vingt-cinq ans, Pierre Eyquem franchit successivement

tous les degrés de ces honneurs. En 1544, il fut élu ainsi maire

de Bordeaux et conserva ces fonctions pendant deux années

consécutives, en des temps particulièrement difficiles. Michel

nous dit (|ue son père prit ses devoirs tro}) à cœur, négligeant
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ses propres affaires et le soin de sa santé pour les intérêts de la

ville qui l'avait choisi, jusqu'à oublier « le doux air de sa

maison » jtour séjourner en ville. Pierre Eyquem se plut cepen-

dant à embellir ce lieu où il était venu au monde. C'est lui qui

fît de Montaigne un domaine important et choyé; il réédifia

la demeure, arrondit le bien, orna le séjour, comme s'il eiit

voulu embellir le cadre où le génie de son fils allait s'épanouir.

Sa jeunesse et son éducation. — Né aux champs,

Michel de Mojitaiiine y passa ses premières années et y reçut

sa première é(Uication. Il nous a fait connaître lui-même quelle

fut cette éducation, imaginée par son père, qui était homme
d'initiative, sur les conseils de quelques savants. Les cours des

collèges se faisant alors en latin, ces hommes doctes pensaient

que le temj)s passé à a})prendre cette langue aux écoliers était la

cause pour laquelle ils ne pouvaient atteindre « à la perfection

de science des anciens Grecs et Romains ». Cette raison con-

vainquit Pierre Eyquem, que la nouveauté n'effrayait pas, et,

rêvant pour son fils « une forme d'institution exquise », il le

confia à un pédagogue allemand, sans doute nommé Horstanus,

qu'il fit venir tout exprès et payait chèrement pour ne parler

(juo latin à l'enfant, (ju'on lui « donna en charge » aussitôt

sorti de nourrice. La chose n'était pas malaisée pour le précep-

teur, « du tout ig^norant en nostre langue et très bien versé en

la latine », de sorte que le jeune élève apprit sans contrainte à

parler en latin aussi ])ien que son maître le savait. Comme on

le voit, Pierre Eyquem avait innové la méthode si souvent

employée de nos jours pour accoutumer un enfant à parler

une langue étrangère. Le procédé donna d'ailleurs des résul-

tats satisfaisants, car lorsque Michel de Montaigne entra, vers

l'âge de six ans et demi, au collège de Guyenne, il avait son

latin « si prest et à main » que les maîtres eux-mêmes crai-

gnaient de l'aborder.

L'établissement dans lequel \c nouvel écolier allait passer

sept années de sa jeunesse, menant de la septième jusqu'à la rhé -

torique la suite ininterrompue de ses études de grammaire, était

un des plus célèbres du temps. Sous la direction d'André de

Gouvéa, pédagogue excellent que Montaigne a pu appeler sans

exagération « le plus grand principal de France », le collège
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de Guyenne était devenu un ardent foyer d'instruction. Des

maîtres habiles y enseignaient : Mathurin Cordier, Georges

Buchanan, Elie Vinet, Guillaume Guérente, Nicolas de Grou-

ch\ . L'enseignement de la langue et de la littérature latines y

faisait le fond des exercices, car, là comme partout ailleurs,

savoir parler et écrire le latin semble alors le meilleur résultat

d'une éducation soignée. L'étude du grec est, par contre, très

sommaire et très rapide, sans travail effectif, comme l'est aussi

celle de l'histoire. Et, dans une ville de négoce telle que Bor-

deaux, l'enseignement des mathématiques est nul; on ne songe

pas à apprendre à compter aux enfants, tandis qu'on leur dévoile

tous les secrets de la syntaxe latine.

Les défauts d'un pareil système sautent aux yeux ; personne

ne s'en plaint pouitant et ne trouve à redire à ce que les élèves

ne cessent de commenter Cicéron, et seulement Cicéron, depuis

le commencement jusqu'à la fin de leurs études. C'est à un sem-

blable exercice que Montaigne prit cette culture cicéronienne

qu'il garda toute sa vie, en dépit qu'il en eût. Quelle autre

impression retira-t-il de la vie du collège? L'enfant s'était

assoupli difficilement à la discipline en commun. Accoutumé

à la liberté et au grand air, il se pliait mal à la contrainte des

leçons et des cours, non qu'il fût mauvais élève, mais noncha-

lant et paresseux. Son esprit, un peu lourd, ne savait pas s'ap-

pliquer aux besognes imposées et tracées ; comme il l'a reconnu,

le danger n'était pas- qu'il fît mal, mais qu'il ne fit rien. Yoici

comment il évita cet écueil. Les écoliers, qu'ils fussent internes

ou qu'ils habitassent au dehors, avaient, en outre des profes-

seurs dont ils suivaient les leçons, des précepteurs particuliers.

Montaigne les appelle des précepteurs domestiques, des précep-

teurs de chambre; le règlement les désigne sous le nom de

pédagogues. Leur action sur l'élève était incessante. Hors des

heures de classes, les écoliers se retiraient dans leur chambre,

les collèges d'alors n'ayant pas, comme les nôtres, de salles

d'études. Là, réunis par petits groupes, les enfants travaillaient,

préparant leurs devoirs ou apprenant leurs leçons, sous la sur-

veillance d'un précepteur particulier. Parfois celui-ci était le

principal ou les maîtres eux-mêmes, car, pour augmenter leurs

revenus, le principal et les maîtres prenaient chez eux des pen
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sionnaires dont ils s'occupaient spécialement et dont ils diri-

iieaient plus particulièrement les travaux. Le plus souvent, des

pédag'Oiiues, uniquement charges de cette besogne, veillaient à

ce que quelques élèves qui leur étaient confiés suivissent les

recommandations des professeurs. Ces auxiliaires n'avaient pas

grand savoir et leui's façons étaient trop l)rusques. Montaigne

assurément eut à souffrir de leur rudesse, car il y fait allusion.

C'est aussi un précepteur, « homme d'entendement », qui secoua

la torpeur de l'enfant, car le rôle de ces pédagog'ues pouvait

être, à l'occasion, aussi utile que funeste. Par la suite même de

ses études, Michel, âgé de se[»t ou huit ans, était arrivé à tra-

duire Ovide; — au collège de Guyenne on en expliquait un frag-

ment dans la classe de cinquième. — Cette lecture l'enchanta,

le ravit. Séduit par les visions d'une imagination riante, l'éco-

lier prit goût aux fantaisies du poète. Son précepteur devina le

parti qu'il pouvait tirer d'un semblable stimulant. 11 sut donner

à Ovide l'attrait du fruit défendu, et l'enfant, saisi d'une belle

ardeur, se passionna pour la poésie latine. Des Méfamoiyhoses

qui l'avaient si fort charmé il passa sans débrider à Virgile

et à ÏEnéide, puis à Térence, à Plante, même aux comédies ita-

liennes, « leurré toujours par la douceur du sujet ». L'étincelle

avait jailli, et maintenant, grâce au bon sens du pédagogue, la

flamme échauffait cette nature indolente. « S'il eust été si fol de

couper ce traict, dit Montaigne de son précepteur, j'estime que

je n'eusse rapporté du collège que la haine des livres, comme
fait quasi toute notre noblesse. »

L'apathie de Montaigne trouva également un stimulant dans

les exercices dramatiques dont les régents du collège usaient

comme moyens d'éducation. La plupart des maîtres compo-

saient de petites pièces, farces, moralités ou sotties, destinées

à égayer ces jeux scéniques; d'autres se haussaient même jus-

qu'à la tragédie et Montaigne nous confesse qu'il fut un de leurs

interprètes. « J'ay soutenu, dit-il, les premiers personnages es

tragédies latines de Buchanan, de Guérente et de Muret qui se

représentèrent en nostre collège de Guyenne avec dignité. » Et

il ajoute qu'à cette besogne on le tenait pour « maistre ouvrier ».

Toutefois n'exagérons rien. Certes on ne saurait prétendre que

la Médée d'Euripide traduite par Buchanan ait produit sur le
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jeune Montaigne Teffet que l'original grec fit sur Henri Estienne,

encore enfant, lui aussi. Montaigne ne fut guère Thomme des

coups de foudre, sa nature nonchalante ne paraît pas avoir

éprouvé de pareils enthousiasmes, môme dans sa jeunesse. Le

goût du théâtre contrihua seulement à éveiller sa curiosité et

provoqua sans doute aussi cet amour de l'histoire qui devait

croître encore avec l'àg-e.

Quand Montaig-ne quitta le collège, il avait donc profité d'une

façon satisfaisante des notions qu'on lui avait enseignées. Con-

naissant mal le grec, qui était peu étudié, il avait approfondi

au contraire la littérature et Thistoire de Rome, dont il goûtait

l'esprit. Ses études de grammaire étaient achevées, et, s'il n'en

avait pas retiré tout le fruit désirable par suite de l'étroitesse

des méthodes d'enseignement alors en vigueur, il se montre

injuste lorsque plus tard il déclare ne trouver aucun avantage

à mettre en ligne de compte. Son désir d'apprendre, tout au

moins, était éveillé. Dans quel sens allait-il se donner carrière?

Aucun renseig-nement précis ne vient nous l'indiquer. J'estime,

pour ma part, que Montaig-ne, alors âgé de treize ans, <lut conti-

nuer ses études à Bordeaux, à la Faculté <les arts, en s'adon-

iiant quelque temps à la logique et à la dialectique. Moins pros-

père que le collège de Guyenne, qui lui donnait asile, la Faculté

des arts de Bordeaux otTrait cependant à ses auditeurs un ensei-

gnement qui n'était pas sans mérite. C'est là sans doute que

Montaig-ne, suivant la marche régulière de son instruction,

trouva pour la première fois Marc-Antoine de Muret, fort jeune

lui aussi, trop jeune pour que son action ait pu se faire sentir

sur son élève.

Montaigne jurisconsulte et magistrat. — On n'est pas

mieux renseigné sur les étu(h's juridiques de Montaigne. Suivit-il

les cours de la Faculh' de (h-oit civil de Bordeaux, ipii était

assurément l'une des hrauches les moins tlorissantes de l'Uni-

versité de cette ville? Alla-t-il au contraire à Toulouse, comme

on le pense g-énéralemont, acciuérir dans un milieu intellectuel

plus vivant les notions nouvcdles dont il avait liesdiu? Toujdurs

est-il (ju'il se plongea « juscpi'aux oreilles » dans l'étude du

(h'oit, non par goût, mais par nécessité, et (pfil |irit ses grades,

car |)eu après nous le voyons liguicr parmi les memlires de la
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cour des aides, établie à Prriuuoux, puis supprimée, et incor-

porée enfin, non sans difficultés, au parlement de Bordeaux.

Dès son entrée dans la magistrature, Montaigne semble avoir

été édifié sur le compte des gens <le robe de son temps. Les

moyens dilatoires employés pour empêcher Tinstallation des

nouveaux venus, les mesquines questions de préséance aux-

quelles lui-même fut mêlé, durent lasser sa patience sans pro-

voquer l'amour de la procédure. La première fois qu'on trouve

le nom de Montaigne mentionné sur les registres de la cour,

c'est pour un congé. N'était-ce pas faire débuter une magistra-

ture comme elle devait s'écouler, volontiers en dehors et sou-

vent loin du palais? En septembre loo9, Montaigne est absent.

Pour quelle raison? On l'ignore; on sait seulement qu'il vint

à Paris et qu'il suivit même jusqu'à Bar-le-Duc le roi qui con-

duisait en Lorraine sa sœur Claude, mariée à Charles III de

Lorraine. Nouvelle absence à la fin de 1361. Porteur d'une mis-

sive du parlement de Bordeaux, Montaigne se rend encore à

Paris, v séjourne assez longtemps pour venir faire profession

de catholique devant le parlement de cette ville, le 12 juin 1562,

et accompagne ensuite le roi au siège de Rouen. Montaigne n'a

pas manqué d'enregistrer dans les Essais un fait dont il fut h'

témoin alors et qui le frappa vivement : je veux parler de la

rencontre de trois indigènes brésiliens. Je ne sais pour (juelle

raison Montaigne prolongeait ainsi son absence; il est bien évi-

dent cependant que, si aucune attache directe ne le retenait à

la cour du roi de France, il s'etlbrce d'y demeurer et essaie d'y

faire figure. Jeune encore, ambitieux sans doute, la charge

dont il est revêtu dans un parlement de province ne lui suftit

pas : il rêve autre chose assurément, un poste plus en vue où

ses facultés puissent se développer à l'aise. Montaigne n'obtint

pas cette situation ou peut-être son humeur ne s'accommoda pas

de ce qu'il fallait faire pour l'obtenir, car il se décida à rentrer

à Bordeaux comme il eu était parti, moins soucieux que jamais

de son office de magistrat.

En aucun temps Montaigne ne fut un conseiller modèle. Entré

au parlement pour des raisons de convenances, il n'avait ni le

goût de sa profession ni le désir d'y marquer sa place. Il accepta

sans ardeur les devoirs de sa charge : les rapports qu'il eut à
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faire sont, en effet, rare^, et écrits d'un style peu précis, peu

juridique. Il ne trouve pas, (Tailleurs, dans l'exercice de sa

mag-istrature l'emploi de ses facultés naturelles, et, d'autre part,

il manque des dons du magristrat, car il ne sait ni haranguer,

ni déduire son oi)inion de conclusions serrées et logiques, ni

prendre une détermination rapide et nette. Tel, plus tard, Mon-

tesquieu, ég-aré lui aussi dans le même parlement. Les habitudes

du palais semhlent mesquines à Montaigne et rabaissant les gens

de loi. Gomme un dessinateur crayonne au passage les types

qu'il coudoie, Montaigne emploie les longues heures de l'au-

dience à saisir et à noter les travers des collègrues assis auprès

de lui. On retrouve dans les Essais d'amusanis ci'(i(juis pris ainsi

sur le vif. Parfois même l'ironie devient cruelle : « Tel, s'écrie

un jour Montaigne, condamne les hommes à mourir pour des

crimes (pi'il n'estime point fautes. » Cela ne fut d'ailleurs

jamais son cas; il a soin d(^ nous en avertir : « Lorsque l'occa-

sion m'a convié aux condamnations criminelles, dit-il, jai plus-

tost manqué à la justice. »

Montaigne cependant se trouvait dans son milieu social au

parlement, recruté pour la plus grande partie dans la bour-

g"eoisie et dans le haut négoce bordelais. Déjà il y avait des

})arents; bientôt il allait y compter des amis. C'est là en efTet

que Montaigne rencontra La Boétie. Né à Sarlat, au cœur du

Périgord, le mardi 1" novembre 1530, celui-ci était (bjnc de

deux ans plus âgé que Michel de Montaigne. 11 était aussi plus

ancien au parlement, dans lequel il avait été admis, avec dis-

penses, le 17 mai 1554, à vingt-trois ans et demi. Déjà La

Boétie commençait à jouir parmi ses collègues de l'estime qui

s'attache au caractère et au savoir. On n'ignorait pas qu'il était

l'auteur généreux et éloquent du Discours de la servitude volon-

tnire et cette noble inspiration n'était pas pour écarter les sym-

pathies. Montaigne, (jui avait lu le Contrun, souhaitait vivement

connaître La Boétie. « Nous nous embrassions par nos noms,

dit-il, et à nostre première rencontre, qui fut par hasard en une

grande fête et compagnie de ville, nous nous Irouvasmes si près,

si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut

si proidic (juc liiii à l'autre. » Ainsi débuta cette» liaison étroite,

cette intimité de tous bvs instants (pie Montaigne lui-iuêine ne
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peut exjiliqiior sinon par ce mot touchant : « Parce (|ue c'estait

luy. parce (]ue c'estait moy! »

La Boétie et Montaigne. — Il convient néanmoins de

marquer les divergences de nature des deux amis. A l'encontre

de Montaigne, La Boétie est un humaniste et un juriste. Le

cri poussé par lui « à l'honneur de la liberté » contre les tyrans,

est-il autre chose qu'un ressouvenir de la pensée antique, une

invocation juvénile au droit exhumé? Dans quelles circon-

stances La Boétie laissa-t-il échapper cette éloquente invec-

tive? On ne saurait le préciser, car Montaigne, si exact d'ordi-

naire quand il s'agit de son ami, donne deux dates au Contrun.

Après avoir écrit que ce discours avait été composé par La

Boétie à l'âge de dix-huit ans, c'est-à-dire au moins en 1548,

Montaigne se ravisa et écrivit seize, craignant sans doute que

la postérité ne prît trop à la lettre les témérités de l'auteur et

ne les jugeât trop sévèrement. L'excuse est généreuse, mais il

semble (pie Montaigne l'ait poussée troj» loin, car les faits le

contredisent et nous savons que le Contrun, s'il fut composé

dans l'extrême jeunesse de La Boétie, fut revu }»lus tard par

un esprit moins adolescent. La retouche, tout au moins, est

incontestable. La Boétie parle, dans son œuvre, de Ronsard,

de Baïf, de Du Bellay, qui ont « fait tout à neuf » notre i)oésic

française. Or l'action de la Pléiade ne commença à se faire sentir

qu'après [."ilD, aju'ès la mise au jour de la DejJ'ence et illustration

de la lani/iie franroise, le manifeste et le signal de la nouvelle

école : suivant le mot si pittoresquement exact de Sainte-Beuve,

cette date est précise comme celle d'une insurrection. La Boétie

ne pouvait s'exprimer comme il l'a fait sur le compte des trois

poètes qu'après l'apparition des odes de Ronsard en 1530 et 1552,

de celles de Du Bellay dans le recueil de 1550 et des Amours

de Baïf en 1352. C'est aussi environ à cette époque (1552) que

Ronsard conçut le projet de cette Franciade, mentionnée égale-

ment [)ar La Boétie et qui ne devait commencer à paraître

que vingt ans après. Tout cela indique donc clairement (ju'un

La Boétie de vingt-deux à vingt-quatn^ ans a revu tout au

moins et relouché l'œuvre du « garçon de scnze ans » dont parle

Montaigne.

Or, si La Boétie ne faisait pas encore partie du j)arlement de
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Bordeaux, il se préparait alors à y entrer en étudiant le droit

à l'université d'Orléans, qui était un centre de libre examen, de

recherche indépendante. C'est là qu'il obtint son diplôme de

licencié en droit civil, le 23 septembre 1553, tandis que des

maîtres de mérite divers y enseignaient, parmi lesquels brillait

surtout l'infortuné Anne Du Bourfi. Nature ardente, inquiète,

passionnée, Du Bourg avait une grande action sur ses élèves,

sachant faire passer chez ceux qui l'écoutaient les convictions

qu'il ressentait lui-même, les convertir aux vérités que la

réflexion lui faisait entrevoir et que sa raison acceptait. Est-il

inadmissible de croire, après cela, que La Boétie se soit échautTé

à un semblable voisinage, qu'à ce contact l'amour de l'antiquité

et le culte du droit l'aient embrasé comme ils dévoraient l'àme

enthousiaste du maître? Est-il téméraire de chercher dans le

Contrun l'influence de Du Bourg, agité en tous sens par le

besoin d'innovation et de progrès, catholique encore, mais

incertain, ébranlé dans son obéissance et dans sa foi, de voir

enfin dans les paroles véhémentes de l'élève un écho durable

de l'enseignement du maître ?

Montaigne a raison cependant d'insister pour que l'avenir

considère surtout le Discours de la servitude volontaire comme
une œuvre de jeunesse. De miMiie que la sincérité de La Boétie

éclate, pour ainsi dire, à chaque mot, son inexpérience ne cesse

de se montrer dans les incertitudes de la pensée, et dans le

manque de logique du plan. Le Contrun n'est assurément pas

le fruit de la méditation et de la raison ; c'est une poussée vigou-

reuse d'une àme ardente, traitant « par manière d'exercitation »

un « sujet vulgaire et tracassé en mille endroits des livres ».

L'inspiration est loin d'être nouvelle ; des contemporains même
de La Boétie en ont tiré des accents émus, mais d'une chaleur

moins communicative que ne l'étaient ceux de cet adolescent

enthousiaste. En amassant ces lieux communs, La Boétie a su

leur donner l'ampleur précise et simple de la forme, il a su les

faire siens par la franchise comme par l'éloquence de l'expres-

sion. Mais son Discours ne contient ni la cohésion d'un système

(|u[ peut s'appli(juer à la pratique des événements, ni même la

leçon historique propre à guider la société moderne. Si l'on en

croit Tallemant des Réaux, le cardinal de Richelieu voulut lire

Histoire de la langle. III. 2i
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cet opuscule si vanté par Montaigne. Il fallut quelque temps

pour le trouver, car personne dans l'entourage ne le possédait

ou ne se souciait de montrer qu'il le possédait. Enfin, un libraire

se décida à le procurer au cardinal. Celui-ci dut sourire des

hardiesses du jeune homme et traiter d'utopies ses aspirations

indéterminées. Le Contrun, en effet, manque de base logique :

La Boétie a omis de distinguer l'obéissance de la servitude

et de déterminer par là ce qui sépare le pouvoir légitime de la

tyrannie. Son siècle, à la vérité, faisait comme lui, car s'il traça

toujours une démarcation entre le monarque et le tyran, il pré-

cisa fort peu où commence l'autorité de l'un et l'arbitraire de

l'autre. Cette confusion, qui fut le défaut à peu près unanime

des écrivains politiques du temps, embarrasse la marche du

raisonnement de La Boétie, et, après de superbes tirades, des

envolées en plein ciel de la liberté, le Contr'iin s'achève sans

conclure. Je me trompe : La Boétie, en finissant, émet une

illusion naïve. Il semble croire que l'homme pourrait vivre

dans l'état de nature, sans société et sans gouvernement, et

laisse entrevoir que cette situation serait pleine de bonheur pour

l'humanité. A des maux qu'il a dépeints avec tant de vigueur,

La Boétie n'a su trouver qu'un remède puéril, et son Contrun

apparaît, à travers la distance, comme un de ces torses antiques,

aux lignes pures et sveltes, que le temps a décapités et privés

de leur base.

Dans le Discours de la servitude volontaire tout est antique en

effet : la forme, l'inspiration, les pensées. La forme a cette

beauté sobre et nette qui caractérise l'art de la Grèce. Au dire

de Montaigne, c'est une lecture de Plutarque qui inspira cette

amplification oratoire ; il se peut, et les sentiments en sont si

austères, que nul penseur ancien ne les désavouerait. La passion

qui y domine est cet amour ardent de la liiterté qui fait parfois

les Harmodius et les Thraséas, mais tempéré ici par le respect

de la justice, et on y retrouve ce culte de la fraternité qui

honorait la morale stoïcienne. Comme tous ses contemporains,

La Boétie s'est livré à l'étude des lettres antiques avec une

imprudence irréfléchie. Comme eux, il ne se doutait guère, en

agitant les cendres du passé, que cette exbumation troublerait

le présent. Mais la comparaison fut inévitable, et nous savons
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maintenant combien elle devait être défavorable, à tant d'égards,

à l'organisation de la France d'alors. L'intention du jeune

homme n'était pas d'attaquer l'ordre de choses établi. Il excepte

formellement le roi de France de ses raisonnements, en des

termes qui sont empreints de déférence et de respect. Les événe-

ments furent plus puissants que ses propres intentions. Il en

arriva ce qui advint pour la Renaissance elle-même. Le Contrun

ne fut pas loniitemps considéré comme une dissertation spécu-

lative. Bientôt on en faisait application à la pratique. La Boétie

devint, sans le vouloir, l'auxiliaire des passions, des discussions

politiques, et son éloquence, sa sincérité furent des armes nou-

velles aux mains des partis.

La Boétie au parlement. — L'éclair qui illumina de la

sorte l'àme de La Boétie fut aussi court qu'il avait été lirillant.

Bientôt l'amour ardent du jeune homme pour la liberté se

transformait en un amour plus sage de la justice et de l'équité,

de la modération et de la tolérance, qui guida les pas de l'homme

devenu magistrat. La jeunesse de La Boétie avait connu tout

ensemble les passions du cœur et celles de l'esprit; mais, de

même qu'il renonça bien vite aux séductions du plaisir pour

contracter une union paisible et assortie avec Marguerite de

Carie, de même, bientôt rassis et rasséréné, il s'efforça de con-

tribuer par le libéral accomplissement des obligations de sa

charge à la réalisation du rêve généreux qu'il avait fait un

instant. La Boétie n'abandonna pas davantage l'étude des lettres

latines et grecques, dont le cult(^ avait fait jaillir son éloquence

et son enthousiasme; mais là encore, sa verve est assagie et

n'évoque plus fiévreusement les fantômes du passé. Il traduit

en français quel([ues ouvrages de Xénophon et de Plutarque,

mettant toute sa sagacité de philologue et son savoir d'érudit

à établir un texte aussi pur qu'il l'entrevoit et qu'il souhaite

de le rendre. Et maintenant, quand La Boétie veut exprimer

ses sentiments personnels, ses impressions particulières, il com-

|)Ose des vers français ou des vers latins. Montaigne estime les

vers finançais de son ami « cbarnus, pleins et moelleux », et

(rouve aussi les sonnets écrits par Ln Boétie a|»rès son mariage

empreints de « je ne sçay quelle froid<Mir maritale », tandis que

ceux qui les avaient précédés étaient « gaillards, enjoués, vifs,
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bouillants ». Mais si La Boétie exprime assez fréquemment en

Aers les joies et les tristesses de son cœur, il n'en saurait résulter

qu'il fut poète : sa muse, au contraire, manque d'aisance, est

indécise et gauche. Elle ne trouve toute sa liberté d'allures que

dans le vers latin, dont La Boétie se sert plus volontiers pour

exprimer ses pensées sérieuses, les émotions qui lui tiennent

le plus au cœur. Là, le mot est toujours propre et la langue

sobre; l'idée y garde une agilité qu'elle n'a pas dans le vers

français, elle y atteint un degré de précision remarquable même

en un temps oii l'on compte nombre d'ouvriers fort habiles à

manier le vers latin. j\Iais l'agrément et la distinction de ces

poésies latines ne sont pas leurs seuls mérites; elles ont encore

pour nous l'avantage particulier de nous faire connaître quelques

coins de l'àme du jeune poète et de préciser plusieurs traits

de son caractère ; c'est là qu'il faut aller chercher des renseigne-

ments sur sa A'raie nature morale et essayer de découvrir les

secrets de l'intimité qui unit La Boétie à Montaigne.

Magistrat, La Boétie accepte avec empressement les devoirs

de sa charge; il ne s'y dérobe pas, comme Montaigne, car il a

toutes les qualité de l'homme de robe : le bon sens, la décision,

la droiture d'esprit. Devoirs à l'intérieur ou devoirs à l'exté-

rieur, il les remplit tous avec la même conscience scrupuleuse.

Tantôt (24 septembre 1561) La Boétie accompagne à Agen

M. de Burie, lieutenant général du roi en Guyenne, pour l'aider

à y rétablir l'ordre troublé par les huguenots, et il contribue à

mettre ceux-ci hors du couvent des Jacobins qu'ils détenaient

injustement. Une autre fois (décembre 1562), dans des conjonc-

tures plus graves encore, alors que les Réformés menaçaient la

tranquillité même de Bordeaux, on voit La Boétie désigné avec

onze de ses collègues, pour commander chacun cent hommes,

équipés par le parlement, de concert avec les jurais pour faire

face aux agresseurs. Le jeune conseiller remplit encore, à l'inté-

rieur (le la cour, des missions aussi délicates. C'est La Boétie

que L'Hospital choisit pour expliquer ses sentiments au parle-

ment de Bordeaux lorsque celui-ci se refusa à enregistrer l'édit

de Romorantin comme trop imbu d'un esprit nouveau de tolé-

rance. Le chancelier profita d'un pareil intermédiaire pour faire

saA'oir aux magistrats bordelais « de bien aviser, de ne point
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irriter le mal j)ar la rig-ueur, ni aussi de raugmenter par la

licence ». Profondes paroles dont La Boétie comprenait la

justesse mieux que personne. Aussi, quand L'Hospital, persis-

tant davantage dans cette politique, inspira peu après le fameux

édit de janvier 1562, La Boétie ne fut pas le dernier à

ra[tprouver. Au dire de Montaigne, il avait composé « quelques

Mémoires de nos troubles sur l'édit de janvier lo62 »; mais

celui-ci, trouvant à ces réflexions « la façon trop délicate et

mignarde pour les abandonner au grossier et pesant air d'une

si mal plaisante saison », n'osa j»as les mettre au jour. Cette

abstention est regrettable, et l'avenir a perdu à ce scrupule

\v document qui pouvait le mieux lui faire connaître l'état

d'àme de IjH Boétie magistrat, devenu par raison imjuirtial et

tolérant.

Tel fut le rôle de La Boétie au parlement tandis qu'il y sié-

geait à côté de Montaigne. Gomme on le voit, il ditTère assez

sensiblement de celui de Montaigne lui-même. La diversité des

deux natures s'y montre clairement. Homme du devoir, La

Boétie parvient, malg-ré son âge peu avancé, à se faire estimer

de ses collèg-ues et à faire apprécier comme il convient les

mérites de son caractère et de son savoir. On n'hésite pas à le

charger de missions particulières, persuadé que sa prudence

saura les conduire à bien, et lui-même ne s'y épargne pas. Sa

réputation se répand ainsi au dehors et il acquiert un bon renom

d'humaniste comme il avait acquis un renom de magistrat. Lié

avec les poètes alors en vogue, avec J. -A. de Baïf et avec Jean

Dorât tout au moins, La Boétie devient encore le correspondant

d'un philologue bien fait pour comprendre la valeur d'une sem-

blable amitié et qui le prisait fort, Jules-César Scaliger. Tous

ces témoignages d'estime un peu grave allaient bien à l'esprit

mûri du jeune conseiller. Aussi quand Montaigne rencontra ce

collègue à peine plus âgé que lui, mais déjà considéré, « ayant

accjuis plus de vraie réputation en ce rang-là que nul autre avant

lui » et promettant plus encore, en même temps qu'il ressentait

une sympathie très vive, il éprouva la déférence due à un carac-

tère droit, ferme et sûr de lui-même. Dans l'intimité (jui s'en

suivit, La Boétie garda sur son compagnon cette autorité que

donne, avec l'âge, la maturité du jugement. Volontiers mora-
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liste, il sentait les défauts de son ami et les stimulait doucement,

tandis que Montaigne semble au contraire s'être laissé guider

par cette sagesse supérieure. Toutes ces nuances se retrouvent

bien nettes dans les pièces de vers latins adressées par La Boétie

à Montaigne : l'afï'ection inquiète de La Boétie y revit; on y

entend un écho de ses appréhensions. Il redoute que Montaigne,

dont Tàme est droite, mais faible, ne se laisse entraîner hors

du devoir délibérément accepté. Il réchaufïe cette tiédeur, il

montre la noblesse d'un idéal poursuivi, il vante surtout le

bonheur des vertus domestiques et convie Montaigne à les prati-

quer. Ce sont là des conseils dont il ne faudrait pas exagérer la

portée. On ne saurait y voir d'application trop directe. Il con-

vient seulement de signaler cette tendance générale pour mieux

apprécier une amitié que le temps a immortalisée.

Les dernières années de Montaigne au parlement

et ses premières publications. — Rien ne faisait présager

que ces années de bonheur seraient si peu nombreuses, car

l'avenir était ouvert aux jeunes gens. Brusquement ce lien vint

à se rompre et La Boétie fut emporté dans la fleur de son Age.

Le 8 août 1563, il ressentait les premières attaques du mal qui

devait le terrasser. Pensant que l'air de la campagne pourrait

le remettre, il voulut quitter Bordeaux et se rendre en Médoc.

Mais la douleur fut la plus forte et le malade dut s'arrêter

à quelques kilomètres, au logis de Richard de Lestonnac, son

collègue au parlement et le beau-frère de Michel de Montaigne.

C'est là que La Boétie allait mourir. « Son llux de sang et ses

tranchées qui l'affaiblissoient encore plus croissoient d'heure

à autre », et il fut })ris d'une défaillance suivie d'une syncope

prolongée. Tout espoir de guérison l'abandonna alors. Il cessa

de s'abuser sur son état présent et en considéra l'issue avec cou-

rage. Le samedi 14 août, il fit son testament et mit en ordre la

dévolution de ses biens, pour ne j)lus s'occuper que des affaires

de sa conscience et philosopher jusqu'au dernier moment.

Domptant les soubresauts d'une chair jeune qui s'efïjire devant

l'anéantissement prochain, La Boétie vit ap}»rocher la mort sans

peine comme sans forfanterie; il l'attendait, ainsi qu'il le disait

lui-même, « gaillard et de pied coi », et devisa avec tous jusqu'à

la fin. Montaigne nous a laissé un admirable récit de ces der-
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niers instants, et je ne sais, dans notre langue, nulles pages

remplies d'une douleur plus touchante et plus vraie. C'est la

mort du sage dans toute la sérénité de sa foi en l'infini. On

entend encore, après trois siècles, les propos que La Boétie

tenait à chacun avant l'heure suprême; on traverse toutes les

inquiétudes qu'éprouvèrent ceux qui l'entouraient en attendant

le fatal dénouement. Cependant le malade s'afl'aihlit peu à peu.

Tout à coup il semhle se remettre : son visage n'est plus exsangue

et sa faihlesse est moins grande. Nous nous prenons à espérer.

Erreur trompeuse. Comme un flambeau prêt à s'éteindre jette

un dernier éclat, la vie s'enfuit dans un ellbrt suprême et c'est

ainsi qu'expira, le mercredi 18 août 1oG3, vers les trois heures

du matin, celui qu'on a pu nomuKn- un grand homme de bien.

Cette disparition si prématurée semble faire le vide dans le

cœur de Montaigne et dans son esprit; privé de ce compagnon si

cher, il regarde la vie « comme une nuit obscure et ennuyeuse ».

Ce qui le charmait jadis l'ennuie maintenant : « nous estions à

moitié de tout, dit-il, il me semble que je lui desrobe sa part ». Il

avait perdu tout ensemlde un confident et un appui, et mainte,

nant que tout lui manquait, il allait se détacher de plus en plus

du parlement où l'absence de l'ami si tendrement chéri se faisait

trop cruellement sentir. Désormais Montaigne ne cherche plus

qu'une occasion honorable de quitter le palais. Mais, souhai-

tant sans doute de trouver dans une union assortie le bonheur

qu'il venait de demander à l'amitié, il prit femme auparavant.

Le 27 septembre 1565, il épousait par raison Françoise de La

Chassaigne, fille d'un de ses collègues du parlement. C'était

une compagne telle que la pouvait souhaiter Montaigne, dévouée,

discrète, avisée, sachant rester dans la pénombre de la gloire de

son mari, sans le troubler ni s'imposer à lui, faisant seulement

sentir son influence par le soin de lui éviter les tracas de l'admi-

nistration domestique.

C'eût été la félicité parfaite si Montaigne, moins de trois ans

après, n'eût perdu son père. Par ce décès, qui blessa cruelle-

ment son cœur, Michel devenait le chef de la famille et du nom.

Il pouvait maintenant renoncer à la magistrature, qu'il quitta

en effet en juillet 1570, en cédant sa charge à Florimond de

Raymond. Libre alors de toute entrave officielle, Montaigne ne
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se croyait pourtant pas le droit de Aivre à sa guise avant de

payer quelques dettes de g-ratitude qu'il pensait avoir contrac-

tées. Son premier soin fut donc de réaliser un vœu de son père.

Celui-ci avait jadis reçu du philolog^ue Pierre Bunel, pour prix de

son hospitalité à Montaigne, un livre de Raymond de Sebonde,

qui avait laissé quelque réputation de science à l'université de

Toulouse, où Bunel lui-même enseigna. Sous le titre de Theologia

naluralis, sive liber creaturarum, céisiii un essai de démonstra-

tion rationnelle, par la méthode de saint Thomas, de l'existence

de Dieu et de la nécessité de la foi. Pierre Eyquem lut ce traité

et y prit goût; sur les derniers temps de sa vie, ayant rencontré

le volume, il demanda à son fils de le mettre en français. Michel

le fit volontiers, car il n'avait rien à refuser « au meilleur père

qui fut oncques », et Sebonde n'était rébarbatif qu'en apparence.

En écartant sa forme scolastique on rencontrait bien vite un

esprit varié, d'un dogmatisme indulgent, d'une érudition facile,

un théologien humain, plus descriptif que démonstratif, morali-

sant à la Plutarque. Au fur et à mesure qu'il aA^ançait, son tra-

ducteur trouvait « belles les imaginations de cet auteur, la

contexture de son ouvrage ])ien tissue et son dessein plein de

piété ». Le copiste s'attarda-t-il trop aux grâces du modèle?

Toujours est-il que la traduction ne parut qu'au début de 1569,

quelques mois après la mort de Pierre Eyquem.

Certes, ce n'était pas encore le temps où, sous prétexte de

défendre un philosophe qu'on n'attaquait guère, Montaigne

songerait à écrire l'apologie de Sebonde et, pour le protéger,

saperait tous les autres systèmes philosophiques. Aujourd'iuii

il se préoccupe seulement de rendre fidèlement les mérites de

son auteur : la clarté, la netteté. La version est exacte, souvent

heureuse; c'CvSt une tâche à laquelle l'ouvrier s'est tenu avec

conscience, et il a fini par s'y }»laire. Le style est limpide, précis

et élégant à la fois. Montaigne est déjà maître de sa langue; il

peut écrire désormais, car il connaît les règles de cet art, autant

qu'on les pouvait connaître alors. Mais il n'a pas encore les

audaces que plus tard il ne redoutera pas. Il respecte son auteur,

le suit aussi bien que possible. Marchant sur les traces d'autrui,

il ne sait pas trouver sa propre allure, comme il le saura dans

la suite. On chercherait à peu près vainement dans sa traduction
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quelqu'une de ces tournures heureuses, plus hardies qu'exactes,

qui rendent l'esprit sans trop prendre tiarde à la lettre de

l'expression. Montaigne ne se permet pas encore de semblahles

libertés. Pour le moment, ses visées sont plus modestes et son

style perd en charme personnel ce que sa version gagne en con-

science. Mais il a toujours l'eflort aisé, et déjà l'on peut voir

poindre, dans la variété des tournures, des images, dans les

changements de tons, la souplesse d'une imagination alerte et

d'un génie facile.

Pas plus qu'il n'avait oublié son père, Montaigne n'oublia La

Boétie, qui lui avait légué, en mourant, ses papiers et ses livres.

Puisque le temps avait manqué au jeune homme pour donner à

ses contemporains une juste idée de sa valeur, le survivant

pensait avec raison qu'il lui appartenait, à lui qui l'avait si

complètement connu et aimé, de mettre en pleine lumière les

mérites de l'ami défunt. Montaigne rassembla donc ce qui était

sorti de la plume de La Boétie, prenant tout, « vert et sec »,

comme il le dit, sans choisir et sans trier. Mais ceci doit

s'entendre seulement des écrits littéraires de La Boétie, de ses

vers, de ses traductions; car Montaigne, redoutant de voir la

prose de son ami servir de ferment de discorde, ne mit au jour

ni le Discours de la servitude volontaire ni les Mémoires de nos

troubles sur fédif de janvier 156'2. A la fin de 1571, il publia en

un mince volume la traduction de VEconomique de Xénophon

que La Boétie avait faite sous le titre agréablement archaïque

de la Mesnagerie, les versions moins importantes de deux petits

traités de Plutarque et aussi des vers latins peu nombreux, mais

d'un mérite évident. Le public n'eut qu'un peu plus tard les

vers français de La Boétie, imprimés séparément dans une pla-

quette plus mince encore. Chacun de ces opuscules est précédé

d'une dédicace à quelque personnage en vue, dans laquelle Mon-

taigne essaie de rendre justice à la mémoire de l'ami absent.

Après avoir rempli son devoir de la sorte, après avoir payé sa

dette à La Boétie comme il l'avait précédemment payée à son

père, Montaigne pouvait sans regret venir goûter le repos qu'il

s'était ménagé; l'âme désormais tranquille, le cœur satisfait, il

se retira dans sa demeure pour réfléchir et méditer.
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//. — Les Essais.

Origines des Essais. — Gomme la vie organique, la vie

de la pensée ne prend consistance qu'après une série de trans-

formations obscures, lentes, confuses, dont ne se rend môme
pas compte celui qui y obéit. Qui saurait dire tout le travail

d'enfantement d'une âme? qui pourrait retracer les états pri-

mitifs que traverse l'existence avant de s'épanouir en son

complet développement? L'œil du critique s'efforce pourtant de

saisir ces embryons intellectuels, comme le microscope du

savant cberche à pénétrer le mystère des organismes rudi-

mentaires. Il essaie de déterminer la pensée première autour

de laquelle les autres sont venues se grouper, comment et en

quel temps elle s'est produite, toutes questions délicates et

obscures.

Les origines des Essais sont cacbées, elles aussi, et malaisées

à découvrir. S'il est facile de fixer* les dates de la composition

de l'œuvre, il l'est bien moins de dire de quel sentiment elle

procède et quelles circonstances l'inspirèrent. Elle prit naissance

et se forma durant la période de calme que Montaigne s'était

ménag-ée à lui-même et qui s'étend de 1571 à 1580, c'est-à-dire

jusqu'à la publication du livre. En renonçant ainsi aux charges

de la vie publique et en se réservant un long repos à l'âge où,

d'ordinaire, l'activité humaine trouve le mieux à s'employer,

Montaigne ne se dissimulait pas la portée de sa détermination

ni l'influence qu'elle aurait sur le reste de sa propre existence.

Devant vivre désormais aux champs et loin de l'agitation, il

voulait, d'une part, se consacrer à l'administration du très impor-

tant domaine qu'il avait hérité de son père ; d'autre part, curieux

d'apprendre, il voulait s'abandonner à la méditation studieuse

tandis que son esprit était assez dispos pour en tirer profit. Comme
on le voit, les soucis du gentilhomme campagnard semblent, au

début, aller de front avec les aspirations du penseur. Montaigne

lui-même le laisse entendre clairement : « L'an du Christ [1571]

à l'âge de trente-huit ans, la veille des calendes de mars, anni-

versaire de sa naissance, Michel de Montaigne, ennuyé depuis
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longtemps déjà de l'esclavage de la cour du parlement et des

charges publiques, se sentant encore dispos, vint à part se

reposer sur le sein des doctes vierges, dans le calme et la sécu-

rité ; il y franchira les jours qui lui restent à vivre ; espérant que

le destin lui permettra de parfaire cette habitation, ces douces

retraites paternelles, il les a consacrées à sa liberté, à sa tran-

quillité et à ses loisirs. » Ainsi se parle-t-il à lui-môme un peu

prétentieusement, en style lapidaire, dans une inscription latine

qu'il s'empresse de faire mettre sur la paroi de son cabinet, pour

fixer le souvenir d'un acte en apparence assez anodin, mais

qui allait avoir une grande influence sur sa destinée.

Montaigne ne pratiqua pas cette double résolution avec la

même persévérance ni avec le même bonheur. Certes, il eût été

heureux, se modelant sur son père qui avait si utilement géré

le domaine familial, d'administrer attentivement ses biens et il

s'y mit sans retard, plein de bonne volonté. Mais cet efTort

louable coûtait trop à la nature de Montaigne et il demeura

stérile : jamais Montaig"ne ne put prêter une attention soutenue

aux choses de son intérieur, aux mille soucis de sa aestion

domestique. Propriétaire sans conviction, réduit à vivre aux

champs pour ne pas compromettre son patrimoine par une

humeur dépensière, il laissa à quelqu'un de plus clairvoyant

que lui, apparemment à sa femme, la conduite matérielle des

intérêts de la famille, et, s'abandonnant tout entier à ses goûts,

il mit son repos à profit pour lire et pour s'analyser.

Ainsi confiné chez lui, Montaig-ne s'empressa de se ménager

une retraite plus intime encore, dans laquelle il pouvait s'abs-

traire de sa famille même , comme il s'était retranclié du

monde. Il choisit pour en faire son séjour de prédilection une

tour séparée du reste du log-is, et qui avait été jusqu'à ce jour

le lieu le plus inutile de la maison. C'est là qu'il s'isolait, pas-

sant « la pluspart des jours de sa vie », et « hi pluspart des

heures du jour », sauf l'hiver. Il en fit le « siège » de sa « domi-

nation », et parvint « à soustraire ce seul coin à la commu-

nauté et conjugale, et filiale, et civile ». Retiré dans son cabinet

qui dominait le domaine, le propriétaire pouvait suivre encore

de l'œil les allées et venues de ses g:ens. « Je suis sur l'entrée

et vois sous moy mon jardin, ma basse-cour, ma cour et, dans
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la plusparl, des membres de ma maison. » Il gardait l'illusion

de pouvoir « tout d'une main » commander à son ménage.

C'était plus qu'il ne fallait pour apaiser les soucis du gentil-

liomme campagnard. Les apparences sauvées de ia sorte, désor-

mais en règle avec ses scrupules, le philosophe médita tout à

son aise, puisqu'il lui suffisait d'un regard jeté à l'une des fenê-

tres pour savoir si les besognes étaient accomplies et les g^ens

à leur place.

La bibliothèque de Montaigne. — L'inutilité de ce local

l'a sauvegardé encore après que Montaigne eut disparu et,

tandis que le château se transformait selon les besoins de nou-

veaux habitants, la tour où les Essais furent composés restait

la même, veuAe, hélas! des livres qui la peuplaient jadis, grar-

dant pourtant, dans sa nudité, le souvenir vivant de celui qui

y demeura. Toujours elle est placée sur la porte d'entrée, à

l'angle ouest de la face méridionale du carré que forment les

communs et la maison d'habitation. Comme au temps de Mon-

taigne, le rez-de-chaussée est occupé par une chapelle. Un
escalier en colimaçon conduit au premier étag-e, à la grande

chambre oii le philosophe couchait parfois « pour estre seul »
;

un réduit permettait d'y entendre la messe. Au-dessus se trou-

vait la « librairie » et le cabinet de travail, c'est-à-dire les

endroits que Montaigne afTectionnait le plus et qu'il se plut le

mieux- à embellir. La salle qui contenait les livres est circu-

laire; seul le tuyau de la cheminée du premier étage, qui la

traverse, en interrompt la circonférence, et c'est là, à celle

surface plane, que Montaig^ne adossait son fauteuil et sa table.

On l'imagine aisément embrassant du regard ses livres « rang'és

sur des j»u})itres à cinq degrés tout à l'environ ». Ils étaient

près d'un millier, dont une centaine consacrés aux épistolaires

et la plupart reliés en vélin blanc. Le possesseur pouvait donc

déclarer sans exag'ération que sa « librairie » était belle « entre

les librairies de village ». Là se trouvaient réunis tous les

ouvrages auxquels le solitaire venait puiser, ceux que la ten-

dresse de La Boétie lui avait laissés, comme ceux que Mon-

taigne lui-même avait acquis, car il se montrait fort soucieux

de garnir les rayons de sa retraite pour mieux orner ensuite

son esprit. Et, sur la frise de la bibliothèque, planant sur ce
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lieu d'étude qu'elle consacrait à l'amitié, une inscription tou-

chante redisait les mérites de l'absent toujours regretté, pour

le faire revivre sans cesse au souvenir du survivant.

Quand, fatigué d'une lecture trop prolongée, Montaigne levait

les yeux au plafond et se perdait en rêveries, il trouvait encore

sur les solives une matière nouvelle à ses réflexions. Là, en

effet, Montaigne avait fait tracer au pinceau des sentences

latines ou grecques, et maintenant elles se détaclient en noir

sur la couleur du bois. On en retrouve ainsi cinquante-quatre,

inscrites sur quarante-six solives et deux poutres transver-

sales. La plupart ont passé depuis dans les Essais, notamment

dans YApolofjle de Bai/mond de Sebonde. Resserrées en une

phrase et parfois en un mot, comme elles le sont ici, les pen-

sées ordinaires de Montaigne apparaissent plus clairement et

on distingue mieux les règles de conduite qui le guidaient à

travers ses investigations. Le plus grand nombre de ces sen-

tences a été cueilli dans VEcclésiaste, dont la sagesse désabusée

enchante Montaigne, ou dans les Epitres de saint Paul, dans

Stobée ou dans Sextus Empiricus. Le reste est pris un peu par-

tout, au hasard des lectures. Il s'en dégage bien l'impression du

scepticisme métaphysique que professait Montaigne. Qui peut

se vanter de connaître l'au-delà des choses, et pourquoi cher-

cher à soulever un voile impénétrable à tous les yeux? Jouissons

du présent sans trop nous occuper de l'avenir, qui ne nous appar-

tient pas. L'homme n'est qu'un vase d'argile, de Ja cendre, une

ombre; il passe et ne laisse pas })lus de trace que le vent. Pour-

quoi donc s'enorgueillit-il? pourquoi veut-il connaître tout,

puisque sa nature est bornée, son ignorance incurable, et qu'il

ne saura jamais expliquer ce qu'il voit? D'ailh^urs, chaque

raison a une raison contraire. Ne nous embarrassons donc pas

de vaines méditations. Ne soyons ni plus curieux ni plus sages

qu'il ne convient. Soyons sages avec sobriété; ayons le senti-

ment de nos défaillances et ne cherchons pas à sortir de notre

sphèri^ bornée. Attendons rhcurc (b'rnière sans la désirer ni la

craindre, et, en l'attendant, guidons notre vie sur la coutume et

sur nos sens. Ne nous prononçons j)as trop, car les apparences

sont trompeuses et l'homme ne perçoit que des apj)arences. Le

parti le plus sage est d'examiner tout sans [lencher d'aucun
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coté, (lo prendre pour devise une balance, comme Montaigne

l'avait fait, avec, en exergue, quelque prudente interrogation.

Telle est la g-rave leçon qu'enseigne même aujourd'hui la con-

templation de ces solives.

Par un contraste voulu, Montaigne avait fait orner de façon

plus plaisante à l'œil le petit calunet « assez poli », joint à sa

bijjliothèque et « capable à recevoir du feu pour l'hiver ». Les

parois en étaient revêtues de ])eintures éclatantes que le temps

a plus qu'à moitié effacées. Ce sont des scènes mythologiques

empruntées aux Métamorphoses d'Ovide, des épisodes cynégé-

tiques ou guerriers. Une allégorie plus personnelle indique

mieux les sentiments de celui qui s'était réfugié là : deux vais-

seaux sont battus par la tempête en pleine mer, et des nau-

fragés nagent vers le rivage où s'aperçoit un temple de Neptune.

Une légende entourait ce tableau. Ce qu'on en peut lire laisse

deviner que Montaigne, en le choisissant, songeait à Horace et à

son ode à Pyrrha. Lui aussi, après s'y être aventuré, avait

renoncé aux agitations, aux dangers; désormais hors de portée

de l'orage, il jiouvait s'écrier : « Je n'y ay plus que perdre. »

Les livres de Montaigne. — Éloigné de la fréquentation

des gens du dehors, Montaigne avait à sa portée la fréquen-

tation de ceux qui sont disparus en nous laissant le secret de

leur pensée. D'un coup d'œil il pouvait embrasser, rangés autour

de lui, les volumes qui devaient servir à stimuler ses réflexions.

Que ne peuplent-ils encore une solitude qu'ils faisaient si

animée? Mais ils l'ont depuis longtemps désertée. On v(u-rait

sur ces ravons toutes les œuvres dont les fragments, choisis par

Montaigne avec le flair du génie, forment maintenant l'éblouis-

sante mosaïque des Essais. A peine (|uelques-unes de ces reli-

ques sont-elles parvenues jusqu'à nous, ]»ortant en tèt(^ la glo-

rieuse signature de celui qui b\s mania, un peu [dus d'une

soixantaine sur le millier de volumes que Montaigne se vantait

d'avoir, et ce petit nombre d'épaves peut nous donner une idée

juste, en abrégé, de la bibliothèque du philosophe. Les auteurs

latins y dominent — trente-deux ont été sauvés, et cette pro-

portion de près de la moitié semble bien exprimer la mesure

exacte de leur nombre parmi les livres de Montaigne; —
n'était-ce pas de Rome, en elîet, et de sa littérature que le soli-
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taire tirait le meilleur de sa nourriture intellectuelle? La j)lus

grande partie des écrivains latins liguraient donc sous ses yeux,

depuis Cicéron qu'il pratiqua tant au collège de Guyenne et qu'il

citait ensuite sans l'aimer, jusqu'à Sénèque dont il trouvait les

Épllres si profitables. Beaucoup de poètes y seraient, à la suite

de Virgile, jusqu'à Claudien et Ausone : Lucrèce, Catulle (;t

Horace, qui tinrent le premier rang après Virgile, « le maistre

de chœur » ; Lucain, que Montaigne tout d'abord préféra à

Virgile et qu'il continua à pratiquer « pour sa valeur propre et

vérité de ses opinions et jugements » : Juvénal, Martial et Perse.

Les historiens, eux, y seraient au complet, de Ïite-Live à

Ouinte-Curce et à Tacite, bien que Montaigne ne lut celui-ci

que plus tard, et, dans le nombre. César et Salluste auraient

une place à part. Quant aux auteurs grecs, ils étaient moins

abondants; non que le philosophe fût incapable de comprendre

leur langage, mais il ne l'entendait pas assez i)Our le saisir à

la volée, et, s'il aimait à savourer directement les auteurs

(|ui lui agréaient, parfois aussi il se faisait lire à haute voix les

livres qui fatiguaient sa vue et dont il ne voulait pas suivre de

trop près le détail. Quelle qu'ait pu être la connaissance que

Montaigne avait du grec — pour ma part, je crois qu'elle était

fort suffisante pour lui permettre d'agir autrement. — il ne

semble pas que d'ordinaire Montaigne puisât directement aux

sources de la Grèce. L'intelligence de la beauté hellénique lui

manqua, car il ne la perçut guère qu'au travers d'un voile jdus

ou moins transparent et dans des œuvres où elle ne resplendis-

sait pas de tout son éclat. Montaigne préférait la netteté de la

pensée aux grâces du style : il s'attachait donc volontiers aux

ouvrages qui lui fournissaient matière à réflexion ]);ir les traits

ou par les observations qu'ils rapportaient. Après Plutarque et

Xénophon, qui symbolisaient à ses yeux la fine fleur du génie

de la Grèce, il se délectait aux récits de Diogène Laërce. Com-

bien il regrettait que celui-ci n'eût pas eu des continuateurs

et des imitateurs! Il en souhaitait « une douzaine », et ])eut-

être, au prix de ces compilateurs, eût-il fait l)on marché des

écrivains qui se souciaient plus de charmer que d'instruire. Ces

écrivains-là, il les lisait sans les fréquenter; il les pratiquait

surtout par fragments, dans les anthologies (pii doiuKMit les
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extraits les plus ingénieux de leurs œuvres, qui cueillent et

groupent les plus beaux fruits de leur inspiration. C'est là que

très souvent Montaigne vint faire son choix : dans le Flori-

leqium de Stobée comme dans les Vies de Diogène Laërce il [)rit

bien des sentences, bien des traits qu'il enchâssa ensuite dans

son propre ouvrage.

Les modernes eux aussi avaient leur ]dace, fort inégale, sui-

vant que Montaigne les appréciait. Il rend justice aux Français

ses contemporains : les poètes surtout lui agréent, Marot et

Saint-Gelais, Ronsard et Du Bellay, qu'il goûte sans réserve,

quoique les poètes latins d'alors lui semblent avoir bien du

charme. Il éprouve moins d'attrait pour les prosateurs et trouve

Rabelais « simplement plaisant », plaçant fort arbitrairement

son œuvre entre le Décaméron de Boccace et les Baisers de Jean

Second. Au contraire, les Italiens le ravissent. Comme tout

son siècle, Montaigne était séduit par l'àme italienne, si com-

plexe en même temps et si attirante. En Italie, la tradition

latine s'était conservée à travers les temps ; la race demeurait

en communion intime et constante avec l'antiquité. Quel attrait

pour un esprit qui admirait par-dessus tout la civilisation latine !

Mais il y avait encore, au delà des Alpes, la liberté de l'esprit

individuel et un état social qui laissait s'épanouir la vie publique

et le génie national. Ce sont ces conditions qui frappèrent sur-

tout Montaigne et dont il recherchait les effets dans les œuvres

des littérateurs.

L'imagination des poètes d'outre-monts échauffe Montaigne,

mais ne sait pas le retenir. Toutes ses sym})athies vont aux

recueils éj)istolaires que publiaient alors les Italiens, « grands

imprimeurs de lettres ». Il les recherciic curieusement, car il

croit voir, dans l'âme de chaque écrivain, un lambeau de l'àme

nationale en même temps que s'affirme l'individualité de la

pensée. A côté, Montaigne laisse une place aussi grande à d'au-

tres livres qui complétaient ceux-ci et dont l'Italie paraissait

avoir le monopole : ces manuels du parfait gentilhomme

,

de l'homme de cour tel que le concevait la mod(\ qui réglaient

les belles manières et donnaient tour à le la conversation. Mon-

taigne se complaît à ces façons, bien qu'elles lui semblent trop

raffinées, mais les apparences ne le tronq)ent pas : il sait que si
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les dehors sont channnnts, la conscience demeure corrompue et

cynique. La vie de l'Italie est ainsi faite : politique ou morale,

tout y a deux aspects, l'un extérieur et brillant, l'autre intime et

louche. Et nulle part cette dualité ne se reflète mieux (ju(> dans

les œuvres des écrivains : d'une part, ceux qui enseignent la

science des vertus d'apparat; d'autre part, ceux qui dévoilent le

secret d'une diplomatie cauteleuse; les historiens et les théori-

ciens de l'élégance mondaine. C'est pour cela que Montaigne

réunissait ces éléments divers sur ses rayons. L'histoire était,

j»our lui, la passion favorite, le sujet ordinaire de ses investiga-

tions, et nul pays plus que l'Italie ne lui fournissait ample

matière à cet égard. L'histoire s'y était renouvelée en même
temps que la poésie et le roman. Depuis lors, elle s'était singu-

lièrement perfectionnée dans ce milieu si affiné, si propre à

l'analyse <les passions. Aussi les historiens italiens abondaient-

ils dans la bibliothèque de Montaigne, mettant à portée du phi-

losophe le secours de leur psychologie avisée et pénétrante.

La curiosité de Montaigne. — Tel était le cadre des

rétlexions de Montaigne, l'horizon que fixait son regard de pen-

seur. Au demeurant, n'est-ce pas aussi l'horizon de tout son

siècle, qui ne sut guère voir au delà des livres (jue l'antiquité

lui avait légués? Livres grecs, livres latins et [uirfois livres

italiens, n'est-ce pas là que chacun allait chercher ses imjjres-

sions et ses pensées? Les plus maladroitement respectueux

s'efTorçaient d'y prendre même la forme. Montaigne fut plus

habile et se garda d'une telle erreur. Aussi instruit que son

siècle, il sut mieux que personne mettre en œuvre les livres

(pi'il avait lus. Au lieu de prendre « vert et sec », de piller sans

discernement, il choisit ce qui lui parut de bon aloi, s'en empara

et l'enchâssa dans sa propre prose avec le tact d'un artiste. Cet

ai'tifice peut donner de [irime abord au plus personnel des livres

un aspect bien emprunté. Mais c'est tour de bonne guerre. Nul

ne réclamerait en effet si le madré philosophe laissait aux

anciens la responsabilité de ce (pi'ils avaient pensé e( dit avant

lui, et tel, croyant atteindre l'auteur des Essais, donnerait une

nasarde à Cicéron ou à Sénèque , tant Montaigne les avait

accommodés à sa façon.

A la différence aussi des Français de son tiMnps. dont la curio-

HlSTOinE IIE LA L.VNGL'K. lU. î?8
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site d'ordinaire no franchissait guère que les Alpes et qui esti-

maient l'Italie le seul pays au delà des frontières vraiment digne

d'être étudié, l'attention de Montaigne était à la fois plus

générale et })lus profonde. C'est un des traits notables de sa

nature que le désir de connaître en détail l'histoire et l'humeur

des peuples étrangers. On peut affirmer que sa bibliothèque

contenait tout ce qui avait paru alors de })lus propre à satisfaire

cette curiosité. Historiens ou chroniqueurs, il les avait assem-

blés tous, demandant aux uns la raison des événements, aux

autres le récit consciencieux des faits. Car Montaigne — et

c'est encore là un des traits de son caractère qu'il convient de

marquer le plus nettement, — s'il lisait tout ou à peu près, ne

lisait pas tout de la même manière. Les livres dont il ne croyait

pas pouvoir tirer d'enseignement, il les lisait sans grande atten-

tion; tant mieux s'il restait ensuite dans son esprit quelque

profit d'un commerce dont il n'avait rien attendu. Au contraire,

son attention se concentrait sur les ouvrages dont il voulait tirer

parti; pour ceux-ci, il consacrait tout le temps nécessaire à leur

lecture, il les annotait, les résumait en quelques traits saillants.

Soulignant les passages heureux ou analysant les observations

neuves, rien ne lui échappait alors, et il s'assimilait la moelle

ainsi extraite de ces œuvres favorites.

Ses lectures amenèrent Montaigne à s'analyser.

— Montaigne fut, de la sorte, sinon Thomme d'un seul livre,

l'homme de Iteaucoup moins de livres qu'on ne le supposerait à

voir le nombre de ceux dont il était entouré. Quand il jugeait

l'ouvrage d'importance, le lecteur n'en Aoulait rien laisser

perdre, l'analysait et l'ajjpréciait ligne à ligne, soumettait tout à

l'intensité de son oltservation et de sa critique. On peut sur-

prendre ce travail sur le fait, grâce à l'exemplaire des Commen-

taires de César que Montaigne a annoté en le lisant et qui,

sauvé aujourd'hui, fait partie du cabinet de Chantilly. Montaigne

pratiqua longtemps César et consacra près de cinq mois, à

l'examen de son œuvre. Commencée le 25 février 1578 parles

trois livres de la Guerre civile, cette lecture s'acheva le 21 juillet

de la même année par la Guerre des Gaules. Plus de six cents

notes inégalement réparties sur les marges des trois cent trente-

six pages du livre attestent le soin apporté ; et, à la fin du volume,
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au verso d'un des derniers feuillets qu'il occupe tout entier, un

jui;ement d'ensemble sur César est écrit par Montaigne d'une

main rapide, sous le cou}) de l'imjiression que cette lecture avait

faite en lui. Dans cette première vue générale, un seul côté de

la nature de César frappe Montaigne : le mérite de l'historien.

L'homme de guerre reste au second plan, à peine apprécié. Plus

tard, au contraire, en re[)renant dans son li^re le portrait de

César, Montaigne, dont le regard sera plus net et l'esprit plus

dégagé, insistera sur les deux faces du génie du grand homme :

dans son admiration, le général semblera même l'emporter sur

l'écrivain. Montaigne retouchera, pour les accentuer, bien des

traits qu'il avait seulement indiqués dans sa première ébauche.;

il précisera bien des aspects à peine entrevus de cette physio-

nomie multiple. Montaigne alors aura trouvé son vrai point de

vue. Il ne se dissimulera ni les vices de César ni les lâchetés de

sa politique; il ira jusqu'à le traiter de « brigand ». Malgré tout,

le César analysé dans les Essais sera bien le même que celui

que Montaigne avait d'abord essayé de fixer sur les gardes de

son propre exemplaire des Commentaires. La plupart des lignes

du }»remier portrait sont demeurées dans le second, mieux mar-

quées et [)lus fermes. D'abord César était vu de trop près pour

que l'œil du lecteur n'éprouvât pas quelque confusion. Avec le

recul, l'ensemble se détache, et chaque détail prend sa valeur

véritable. C'est pour cela qu'il est instructif de comparer les

deux points de vue, de rechercher dans l'ébauche primitive

l'expression non altérée des sentiments originels, de retrouver

dans le dernier tracé ce que le temps a mieux défini et achevé.

Dans la note manuscrite on surprend le prime saut d'une appré-

ciation qui se répand pour elle-même avec l'ardeur de la nou-

veauté; j)lus tard, au contrains la pensée est mûre, complète, et

l'on n'y retrouve les premiers éléments qu'assagis et précisés.

C'est là l'étape de début de la ])ensée de ^lontaigne : avant de

la confier au public, il la fixe pour lui-même et la couche dans

sa vérité native sur le volume même qui la provoqua. Montaigne

acquiert ainsi insensitblement la conscience de ses propres

forces; suivant une de ses comparaisons, on croit le voir

« voleter et sauteler » de livre en livre « comme de branche en

branche, ne se fiant à ses ailes que pour une bien courte tra-
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verso, ot jtrendro \)'wd à chaque Ijout <le clianip, de peur que

l'haleine et la force lui faille ». Il est même à peu près certain

qu'il s'essaya de honne heure de la sorte et avant d'avoir [)ris

le parti de se retirer de la vie active. Nous connaissons par lui

les réflexions qu'il avait écrites à la suite de ses exemplaires de

Guichardin, de Gommines et des Mémoires de Du Bellay; elles

datent très vraisemhlahlement des dernières années de magis-

trature de Montaigne. Elles sont précieuses puisqu'elles nous

font connaître l'état d'esprit du philosophe au moment oii il

débute dans son œuvre. Les annotations de l'exemplaire de

César le sont autant puisqu'elles nous permettent de saisir le

sentiment du lecteur dans sa première expression. Gombien

pourtant le seraient davantage les remarques dont Montaigne

devait couvrir ses livres de chevet, si on avait eu la bonne for-

tune d'en conserver quelqu'un! A vrai dire, Gésar ne fut jajnais

un des auteurs préférés de Montaigne, bien que celui-ci pense

qu'on doive étudier le Romain « non pour la science de l'his-

toire seulement, mais pour lui-même, tant il a de perfection et

d'excellence par-dessus tous les autres, quoique Salluste soit du

nombre ». Gicéron, Sénèque ou Plutarque agréaient bien davan-

tage à Montaig'ne; sans cesse il recourait à leurs ouvrages

comme à un fonds inépuisable de réflexions et de traits. Si nous

possédions les exemplaires d(^ leurs livres qui servirent aux

lectures de Montaigne, on })Ourrait affirmer que la connaissance

des Essais en serait singulièrement éclairée; on saisirait d'un

regard plus assuré la genèse et les développements de l'œuvre.

Le danger n'était donc pas que, lisant et tirant un aussi bon

parti de ses lectures, Montaigne n'écrivît pas à son tour, mais

comment il écrirait et comment se traduirait l'activité de sa

pensée. Le nombre était restreint des sujets qu'il pouvait traiter

dans sa solitude. Emploierait-il ses journées à composer quelque

vaste corps d'histoire universelle? Il en avait tous les éléments

sous la main, mais ce n'était pas ainsi qu'il entendait que l'his-

toire fût « le vrai gibier de son estude ». Se laisserait-il plutôt

aller à écrire l'histoire de son temps? Gertes nul ne le j>ouvait

faire avec jdus d'impartialité que Montaigne, dominant, pour

ainsi dire, du haut de son isolement les passions des partis et

des sectes. Sa retraite n'était pas assez absolue pour qu'il n'en-
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tendît pas gronder les oraiies aux alentours ni le ])hilosophe

assez détaché du monde pour n'y pas paraître quand le devoir

le commandait : témoin cette démarche dont le duc de Mont-

pensier chargea Montaigne, en des jours particulièrement diffi-

ciles, auprès du parlement de Bordeaux et dont l'envoyé se tira

à son honneur (11 mai 1574). Montaigne ne voulut pas davan-

tage s'attarder à débrouiller les agitations de ses contomjtorains,

et << pour la gloire de Salluste », il ne l'eût pas entrepris. Il pré-

féra s'étudier et dire leurs vérités aux autres en ayant l'air de

les dire à soi-même. De la sorte, qui pourrait lui en vouloir?

Indécisions du début. — Mais ce dessein ne se présenta

pas à son esprit ainsi tout tracé. Il ne ])rit corps qu'insensible-

ment. De son gré, Montaigne eût choisi le genre épistolaire

« pour publier ses verves », et cette opinion est, tout ensemble,

judicieuse et pleine de goût. Qui peut mieux qu'une lettre rendre

les im|u*essions les plus intimes <le celui qui écrit? On ne saurait

faire un reproche à quelqu'un (b^ tro}» nous entretenir de lui-

même, puisque la lettre familière a pour objet avoué de nous

|iarler de celui qui l'envoie. Montaigne ne l'ignorait pas et le

ton négligé du genre épistolaire lui plaisait singulièrement.

Déjà il s'v était essayé et se piquait d'y réussir. En tête de

chacun des opuscules de La Boétie, il avait placé des épîtres

dédicatoires dans lesquelles se montre toute l'originalité de

l'écrivain ; la lettre qui raconte la mort de La Boétie est même

un pur chef-d'œuvre de sentiment et d'émotion. Mais à quel cor-

respondant adresser les confidences qu'il se disposait à faire?

Montaigne n'avait personne ])armi ses amis à qui il pût se décou-

vrir de la sorte. Ah! si une lin prématurée n'avait pas pris La

Boétie! Fallait-il maintenant simuler un confident imaginaire?

Le procédé eût trop refroidi le style et la confession de l'écri-

vain. Mais quand les circonstances le lui permirent, Montaigne

ne manqua pas de donner à son œuvre le caractère quil avait

tout d'abord rêvé pour elle, et tpielques chapitres des Essais

conservent encore cette formi» de lettres, notamment le cha-

[titre (le nnslilution des enfants (1580, I, 26), dédié à la com-

tesse de Gurson; celui de VA/J'ection des pères aux en[nuls

(1580, II, 8), dédié à M"" d'Lstissac, ou même cette célèbre

Apolo(/ie de Raumond de Sebonde (1580, II, 12), conqtoséc»,
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dit-on, j)Oiir Marguerite de Valois. Ces divers chapitres ont-ils été

remaniés pour les mettre en harmonie avec l'ensemhle du livre?

Toujours est-il qu'ils ne diffèrent j>as sensihlement des autres,

de ce qui précède et de ce qui suit.

Il était nécessaire, avant d'aj»})récier les Essais eux-mêmes,

de déterminer de notre mieux les lectures de Montaig^ne et la

façon dont il se les assimila, afin de faire le déj)art de ce (pii est

propre à l'auteur et de ce qui lui est étranger. Si le tissu de l'œuvre

a été tréam par une main hahile, les fils qui le composent ne

sont ni de même provenance ni de même cpuilité, ci plus l'ou-

vrier a été expert, plus il convient d'en suivre de près le travail.

Montaigne paraît croire qu'il est lui-même la seule matière de

son livre. Dès le déhut, il en prévient le lecteur, comme il répon-

dait aux compliments du roi de France : « 11 faut donc que je

plaise à Votre Majesté, ])uisque mon livre lui est agréahle, car

il ne contient autre chose qu'un discours de ma vie et de mes

actions. » Mais ceci est plus avisé qu'exact. Sans doute on

trouve dans les Essais les « conditions » et les « humeurs » de

l'auteur, ses « imperfections » et sa « forme naïve » ; on y trouve

aussi autre chose et on l'y trouve dès l'abord.

En effet Montaigne ne commença pas par l'analyse de soi-

même : il ne pénétra en lui qu'indirectement, par une voie

détournée. Il reconnaît sans peine que ses premiers Essais

« sentent à l'étrang-er ». C'est vrai, un simple coup d'œil suffit

pour montrer ce qu'ils ont d'impersonnel, de général, de pris

ailleurs. Ce sont des commentaires un peu vagues, banals

parfois, sur un événement notable trouvé dans quelque histo-

rien : trojt absorbé par le souvenir de ses lectures, Montaigne

ne regarde en soi qu'à la dérobée et se peint de profil, non de

face. Il évite de se mettre en scène ou le fait timidement. « Con-

sidérant la conduite et la besogne d'un peintre que j'ay, il m'a

pris envie de l'ensuivre. Il choisit le plus nol)le endroit et milieu

de chaque j»aroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa

suffisance, et, le vide tout autour, il le remplit de grotesques,

n'ayant grâce qu'en la variété et estrangeté. » La com[»araison

n'est pas si défectueuse qu'on le pourrait croire. Ici, l'origine du

tableau, c'est quelque sentence, ((uehjue trait emprunté à un

autre — ancien ou moderne, — et les ju-incipaux épisodes de la
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scène sont tirés du même fonds. Pour assembler le tout, Mon-

taigne a mis la bonne i^ràco de son esprit et le charme de son

style. Mais, comme il arrive parfois à ces tapisseries aux sujets

ambitieux qui pâlissent tandis que leur bordure ne perd rien de

sa fraîcheur, le premier dessin de l'œuvre s'est insensiblement

effacé et, au contraire, les ornements accessoires ont été chaque

jour goûtés davantage pour leur finesse et leur variété. Il est

vrai que Montaigne, guidé par quelque prescience et sans doute

aussi par le sentiment de ses contemporains, ne cessait

d'ajouter à son livre des passages nouveaux dont le moindre

prix n'était pas de faire connaître de mieux en mieux l'intimité

de leur auteur.

Les Essais étudient l'homme en général. — L'objet

avoué des méditations de Montaigne, celui qu'il assigne lui-

même à ses recherches, « c'est la connoissance de l'homme en

général ». Et comme l'homme est essentiellement « ondoyant

et divers », l'enquête à laquelle Montaigne se livre est extrême-

ment variée : il tend à considérer l'homme dans tous ses états

et dans toutes ses situations, policé et sauvage, héroïque ou

médiocre. Toutes ses observations, toutes ses lectures se rap-

portent à ce sujet immense, et Montaigne ne fera rien pour le

circonscrire, préférant en parcourir sans cesse les détails qu'en

fixer les limites. Il prendra de toutes parts ses éléments d'infor-

mation, car sa connaissance des hommes n'était ni bien vaste

ni bien profonde quand il eut ainsi, vers quarante ans, la fan-

taisie de se cloîtrer. Il n'avait pas manié de grandes affaires; il

n'avait pas davantage pris part à de difficiles négociations, et si,

comme il l'avoue, il se consolait en faisant des Essais de n'avoir

pu faire des effets, rien ne permet de croire qu'il en ait longtemps

ni beaucoup souffert. Plus détaché que désabusé, pourrait-on

dire de lui en retournant un mot célèbre, il lui manquait cette

clairvoyance qui devine les mobiles les plus secrets des actions

humaines et que donnent le sentiment d'une ambition déçue,

la conscience d'un génie méconnu. Montaigne ne paraît avoir

jamais eu une telle confiance en lui-même : en étudiant l'homme,

il ne dressera pas son propre piédestal pour mieux étaler aux

yeux des autres les mécomptes de sa vanité. La curiosité seule

le guide, une curiosité aimable, inépuisable, toujours en éveil,
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nullement ténébreuse en ses visées; Montaiiine pi'ondra un vif

plaisir à Texciter sans cesse sans la satisfaire jamais et s'il

prolonge outre mesure son enquête, c'est autant parce qu'il

est embarrassé de conclure que pour faire durer ce plaisir plus

longtemps.

La preuve en est aussi en ce que Montaigne, au début,

clierche surtout dans les livres cette connaissance de l'homme

qu'il désirait acquérir; un esprit chagrin ou mécontent eût pro-

cédé tout autrement. Plus tard, à la vérité, il ne manquera pas

d'y ajouter le fruit de ses observations personnelles et aussi le

résultat de son analyse intime; dès l'abord, il ne se voit, pour

ainsi dire, qu'au travers d'un prisme et ne se reconnaît qu'à

l'aide du secours étranger qu'il demande à ses livres. Les histo-

riens fournissent à Montaigne le récit extérieur des événements

et parfois, quand ils sont excellents, des vues sur leur enchaîne-

ment ou sur leurs auteurs. Mais les philosophes stimulent ses

pensées et, en instruisant son inexpérience, éveillent ses

réflexions. Il ne les suit cependant pas tous indistinctement : il

choisit et veut à ses guides une conduite déterminée. Pour lui,

il écoute la [)hilosoj)hie quand elle s'applique à l'étude de

l'homme, « où est, dit-il, sa [)lus juste et laborieuse besogne ».

Mais, « quand elle perd son temps dans le ciel », quand les pen-

seurs s'égarent dans les nuages de leurs conceptions, Montaigne

trouve cette prétention téméraire et n'apprécie pas le résultat.

En d'autres termes, Montaigne fait deux parts dans la philoso-

phie, dont il admet l'une et rejette l'autre : il admet l'étude de

l'homme, l'analyse psychologique, dont il fait dépendre la

morale, assez sommaire, telle qu'il la conçoit; il rit, au con-

traire, de la métaphysique et de ses spéculations. Non seule-

ment il se moque des « dogmes » des métaphysiciens, mais

encore il ne croit pas même à leur sincérité, considère leurs

efforts comme un pui' exercice intellectuel et s'étonne qu'ils

aient pu donner au public « poiu' argent com}ttant » toutes leurs

rêveries.

Les inspirations de Montaigne : Sénèque et Plu-

tarque. — Les goûts de Montaigne le |)orteut donc naturelle-

ment vers la lecture des moralistes et il s'attarde en la compa-

gnie de ceux (|ui lui donnent des barons de modération et de
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l>on sens. Dans les lettres sacrées le génie pratique de saint

Paul lui plaît ; il est séduit par la sagesse désabusée de .. Ecclé-

siaste. Parmi les profanes, il admire Socrate, ]>arce que « c'est

lui qui ramena du ciel où elle perdoit son temps la sagesse

humaine jtour la rendre à l'homme, où est sa plus juste et

laborieuse besogne », et que par son propre exemple il « a

fait grand service à l'humaine nature de montrer combien elle

peut d'elle-mesme ». Montaigne côtoie Platon et Aristote sans

saisir la grâce souple du premier ni l'ampleur solide du second.

Gicéron l'arrête davantage, bien qu'il trouve que ses raisonne-

ments sont à côté du sujet et « tournent autour du pot ». Mon-

taigne ne s'attarde véritablement qu'aux ouvrages de Sénèque

et à ceux de Plutanjue. 11 ne se lasse pas de les lire et s'efforce

de s'assimiler leur substance, non qu'il juge l'un ou l'autre

auteur plus grand que Platon ou même que Cicéron, mais parce

que leur manière lui plaît davantage, qu'il goûte mieux leui"S

propos. Sénèque et Plutarque traitent la philosophie comme
Montaigne le souhaite; développant un point de morale dans

une lettre ou dans un court traité, ils épuisent leur sujet en

quelques pages, sans qu'il soit besoin, pour les suivre jusqu'au

bout, d'un grand effort d'attention et sans perdre le temps à

des prolégomènes. Aussi Montaigne les affectionne-t-il particu-

lièrement l'un et l'autre. Dans ses petits traités, dans ses lettres,

qui sont, aux yeux de Montaigne, « la plus belle ]>artie de ses

écrits et la plus profitable », Sénèque ne se montre pas comme

un philosophe de profession qui tient école, mais luen comme

un sage exerçant une influence étendue, une sorte de confesseur

laïque consulté sur des cas de conscience qu'il discute et résout

à sa façon. Donnant à des personnes assez diverses des conseils

à suivre, Sénèque devait être clair et pratique : il n(^ pouvait se

perdre dans un dogmatisme qui eût été hors de raison. C'est

pour cela qu'il jilaît à Montaigne; il le séduit parla variété de

ses aperçus, par la souplesse de sa métiiode, qui se plie si bien

aux besoins de chacun. Grand connaisseur du cœur humain,

Sénèque sait en comprendre les faiblesses et proportionner les

secou!"s à chaque cas. Il ne prêche pas une morale abstraite, il

formule des règles dr conduite. Sa correspondance n'est qu'une

suite de consultations. Elle devait retenir Montaigne [)ar ce sen-
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timonf (lu devoir possible. Pour n'éloigner personne, Sénèque

donne à la vertu un tour aisé, aimable; il ne demande pas les

renoncements héroïques, les sacrifices hors de portée. Sa sagesse

est pleine d'accommodements et il n'expose pas les dogmes de

l'école dans toute leur rigueur. Aussi Montaigne ne s'effrayait

pas d'un stoïcisme atténué de la sorte; il lui agréait d'être ver-

tueux à si bon compte. D'autre part, Plutarque, depuis qu'Amyot

l'avait traduit, apportait bien des i-enseignements à Montaigne,

qui trouvait ainsi sous sa main le résumé de l'antiquité tout

entière : l'histoire ancienne, dans les ]^ies parallèles ; dans les

Œuvres morales, les pbilosophies et les mœurs de jadis. Venu

tard, à la fin du monde païen, Plutarque a rassemi)lé et coordonné

les résultats de la sagesse grecque et romaine ; il est, pour ainsi

dire, le greffier de cette longue enquête. Historien et moraliste,

il touche à tout avec la liberté d'allures d'un esprit très per-

sonnel ; ses histoires comme ses petits traités moraux sont tout

enseml)le une mine inépuisable de faits et un riche répertoire

de réflexions justes, de pensées ingénieuses, dites souvent inci-

demment, mais toujours avec l)on sens et à propos. Aussi com-

bien Montaigne aimait à revenir à Plutarque : sa curiosité y

trouvait jiresque une nourriture à sa faim, et il passait de l'his-

torien au moraliste avec la satisfaction de pouvoir apaiser ici et

là son ardeur d'apprendre. Contenu dans l'expression de ses

idées, calme dans ses opinions, Plutarque enseigna à Montaigne

à garder la liberté et l'indépendance de son jugement et lui

montra comment, en des temps troublés, on évite le présent en

remontant vers le passé. De Sénèque au contraire Montaigne

tira un autre profit; il a|t]ti'it à accepter le présent sans récri-

miner, à se plier aux circonstances sans révoltes stériles, parce

que l'homme s'agite en vain devant la loi immuable de sa

nature.

L'homme peint par Montaigne. — Quel portrait d(^

l'bomme se dégage de tous ces éléments divers? A vrai dire,

aucune figure nettement dessinée ne se détache sur un fond

déterminé oîi chaque détail concourt à faire valoir l'ensemble.

L'bonim(> (''tant fort in(d)il(' par nature, son p(Mntre s'en autorise

pour essayer de le saisir dans ses positions les plus diverses,

car la curiosité de Montaiune est tout an moins éiiale à la
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divorsité du modèle. On trouve l)enncoii|) d'esquiss<>s vues (Tun

regard pénétrant et enlevées d'un crayon sûr; pas de toile

d'ensemble où le dessein de l'œuvre apparaît tout entier, déve-

loppé à point et mis en son jour véritable. Montaigne n'a

guère AU le type général de l'espèce; il a, en revancbe, étudié

le plus d'individus qu'il a pu; mais les liens qui rattachent les

individus entre eux, les éléments communs qui déterminent la

nature humaine lui échappent trop souvent. Ce n'est pas ainsi

que procèdent l'histoire ou la sociologie, essayant de résumer

en un exemplaire la variété des formes, ramenant à un caractère

ou à un trait la diversité des civilisations ou des races, Mon-

taigne est un naturaliste sans prétentions, qui se plaît à ses

observations de chaque jour, sans trop se soucier de celles de

la veille ou du lendemain ; plus il étudie et plus l'individua-

lisme lui paraît être le fond de toutes choses. 11 s'attarde à

chaque phénomène, admirant comment l'ordre de l'univers

amène des combinaisons sans cesse différentes. Il se défend

d'établir entre elles des affinités qu'elles ne sauraient avoir.

Le genus homo lui échappe ainsi; il ne personnifie pas cette

donnée d'histoire naturelle, il se garde surtout de l'idéaliser,

préférant nombrer toutes les contradictions de l'homme que

l'ériger en puissance supérieure, digne de respect et de ten-

dresse parce qu'elle cimente en une solidarité factice des besoins

contradictoires et des instincts ennemis.

Pourtant, si Montaigne saisit mal les éléments constitutifs

de la nature humaine, si le sens des évolutions de l'humanité

lui échappe, il essaie de tirer quelque enseignement de la

variété même de ses informations. Volontiers, il eût dit, avec

un illustre moderne, que riiouinie est « borné dans sa nature,

infini dans ses vœux » ; mais il eût ajouté aussitôt que les

bornes de cette nature ne sont rien moins que fixes et qu'elles

varient étrangement. Non seulement les individus diffèrent

entre eux, mais chaque individu diffère sans cesse avec lui-

même. Plaisante créature qui, à peine capable de se connaître

elle-même, est tourmentée du désir de pénétrer des secn^s tout

à fait hors de sa portée! C'est |)Our le détourner d'un projet

aussi téméraire que Montaigne ne fait grâce à l'homme d'aucune

de SCS inconséquences ou de ses lacunes. En lui montrant tout
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€0 qui lui manque pour se juger avec certitude, Montaigne

espère lui enlever la pensée indiscrète et superflue de sonder

ce que nul œil humain n'a sondé jamais. Montaigne n'y réussit

pas. En dépit des témoig'nages de sa faiblesse entassés avec une

trop visible complaisance, l'homme ne renonce pas aisément à

la témérité qui le pousse vers le mystère, car il n'est i)as dans

sa nature de rester indillerent devant les problèmes qui pressent

de toutes parts son esprit, et, dussent les questions demeurer

toujours insolubles, on ne saurait l'empêcher d'en chercher la

solution ou d'y suppléer en attendant.

Le doute de Montaigne. — Au contraire, Montaigne

enseigne a^ec succès à se résoudre à ignorer. Loin d'être un

état douloureux de l'àme, le doute est pour lui son état ordi-

naire, une sorte de crépuscule psychologique plein d'une grâce

indécise et qu'il aime à [irolonger parce qu'il y est à l'aise, indé-

pendant et détaché. A cet égard, l'exemple de Montaigne est con-

tagieux, car « les hommes sont tourmentés par les opinions

(ju'ils ont des choses, non par les choses mesmes ». Leur mon-

trer que le mystère n'a rien de terrible et qu'on peut regarder

l'inconnu sans etîroi, en se résignant à ne pas le comprendre,

c'est donc leur enlever la cause des angoisses les plus vaines et

les plus chimériques. Bien j)Ius, un esprit pondéré et })rudent

doit ti'ouver la sasresse — Montaicne en est la i)reuve — dans

le sentiment de son incertitude, car l'àme « sera d'autant plus

en équilibre, d'autant plus esloignée des désirs immodérés et

des actions A'iolentes, qu'elle sera mieux instruite de sa propre

ignorance, <le sa foiblesse et du néant de tout ce qui agite les

hommes ». Et il arrive ainsi (pi'un livre qui semblait devoir

être le manuel du scepticisme est devenu, suivant la belle

remarque de Prévost-Paradol, « une perpétuelle leçon de tem-

pérance et de modération, puisque toute opinion extrême y est

combattue et qu'on y sent partout le besoin d'être équitable ».

Tel est le scepticisme de Montaigne, scepticisme intellectuel

fait de modération et de bon sens. C'est le doute prudent de

quelqu'un (jui a beaucouj» lu — tnqi lu — et (|u'efl'raie, comme
Fontenelle, la certitude (|u'il icncouli'c autour de lui. Si Mon-

taigne sus|iend son jugement, ce n'est ni pour décourager ni

pour encourager les l)onnes volontés, car la négation systéma-
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tique n'est que l'envers de la crédulité. Il réserve son opinion

parce qu'il n'a nulle hâte de se [trononcer, et qu'il ne lui coûte

pas le moins du monde de rester indéfiniment dans l'incertitude,

en continuant son enquête sans impatience et sans résultat.

C'est le fruit naturel des lectures de Montaigne : il s'y complaît

et les prolonge pour se donner à lui-même le facile plaisir de les

opposer l'une à l'autre. A trop voir tour à tour le pour et le

contre, à force de trouver des effets contraires produits par une

même cause, on arrive aisément à dire avec Sextus Empiricus :

nàvTi )vôv(o AÔvo;; I'toc àvT'lxî'.Tat.. « Il n'v a nulle l'aison <iui n'en

ait une contraire, dit le })lus sage parti des philosophes. » Au
milieu de ces contradictions, on ne se prononce pas : « Cela

})eut être et cela peut ne pas être », svoiysTX', xy.l oùx zyZiyt-'X'..

Le doute augmente et s'aftirme : « Il n'est non plus ainsi qu'ainsi

ou que ni l'un ni l'autre. » On dit : « Que sais-je? » et on prend

pour emhlème une halance dont les plateaux ne penchent

d'aucun côté. C'est la route suivie par Montaig-ne. La diversité

des opinions philosophiques qu'il rencontrait chemin faisant le

poussa au scepticisme, comme l'inanité des querelles théolo-

giques, la cruauté des dissensions religieuses qui se déchaî-

naient sous ses veux, le rendirent tolérant. Perdu au milieu de

l'étrang'eté des discussions spéculatives, isolé au sein des pas-

sions de son temps, Montaigne sentit l'impuissance de ses

forces. Son esprit voyait nettement la stérilité de toutes ces

agitations. Dans le calme de sa pensée, il rêvait la paix de la

patrie, le repos des consciences, tout un idéal de fraternité et

de justice, auquel quelques esprits d'élite crurent seuls alors

avec lui. Mais, devant la démence g-énérale, il manqua d'énergie.

Ouhliant qu'il est heau de lutter seul, de succomher pour une

cause sans espoir, Montaigne perdit courage avant de com-

hattre, et, regardant de loin la mêlée, il sourit ironiquement.

Montaigne royaliste et catholique. — Sceptique, Mon-

taigne l'est surtout en ceci, qu'après avoir douté de tout il n'eut

pas assez foi en lui-même pour y étahlir, comuie Descartes, le

fondement de la certitude ou, comme Kant, les bases du devoir.

Sur les questions que la vie })Ose même aux esprits les plus

détachés, Montaigne s'en tient volontiers à la coutume, cette

« maistresse d'école » puissante etcommoilr. {{«'-puhHcaiu d'ima-
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gination, comme bien des hommes de son temps, et, comme

eux, rêveur, parfois généreusement utopiste, il est en pratique

un royaliste loyal, s'attachant à Tordre de choses établi autant

par souci de son repos que par dégoût des nouveautés. Quand

il examine de près les conditions de son siècle, Montaigne n'est

pas éloigné de trouver que tout est au mieux en France, du

moins pour les gentilshommes, les gens de son état. Il le déclare

et s'en montre satisfait. « A la vérité, nos lois sont libres assez,

et le poids de la souveraineté ne touche un gentilhomme

francois à peine deux fois en sa vie; la sujétion essentielle et

effectuelle ne regarde d'entre nous que ceux qui s'y convient et

qui aiment à s'honorer et enrichir par tel service : car qui se

veut tapir en son foyer et sait conduire sa maison sans querelle

et sans procès, il est aussi lilire que le duc de Venise. » Quant

aux autres de ses contem})orains, les humbles, ceux qui l'en-

tourent aux champs, Montaigne les plaint, les admire, parle

avec une éloquence sobre de leurs maux et de leur courage

et prend auprès d'eux des leçons de résignation; mais c'est là

un cri du cœur, sans écho, sincère assurément et profondé-

ment humain, qu'arrache an philosophe déjà vieillissant le spec-

tacle des dangers courus en commun et avec plus de constance

par ces voisins illettrés que par le sage armé de patience et

de méditation. Quoi qu'ils fassent, ces pauvres gens pourront-ils

jamais goûter la liberté telle que l'entend Montaigne, c'est-à-dire

le loisir pour chacun de vivre à sa guise? Homme d'observation

dont les facultés d'action se sont relâchées pendant son long-

repos replié sur lui-même, Montaigne se récuse quand il lui

faudrait appliquer son idéal aux besoins de son temps. Il les

A-oit certes, et nettement, mais les remèdes l'effraient et d'ail-

leurs il n'est pas assuré de leur efficacité pour en recommander

l'application. Il fuit les innovations, parce que « telle peinture

de police seroit de mise en un nouveau monde; mais nous pre-

nons un monde déjà fait et formé à certaines coutumes ». A
ceux que cette considération n'arrêterait pas et qui, malgré cela,

prétendraient réformer quelque chose, Montaigne assure par

avance que le hasard y aura plus de part qu'eux. « La société

des hommes se tient et se coud à quelque })rix que ce soit; en

quelque assiette qu'on les couche, ils s'appilent et se rangent en
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se remuant et s'entassant, comme des corps mal unis qu'on

empoche sans ordre trouvent d'eux-mêmes la façon de se joindre

et emplacer les uns parmi les autres, souvent mieux que Fart

ne les eust su dis[)Oser La nécessité compose les iiommes et

les assemble : cette coutume fortuite se forme ajirès en lois. »

Il en est de môme })0ur la religion. Catholique, Montaiiine le

fut dans la pratique de la vie comme il fut royaliste, par loya-

lisme et par amour du rej)OS. « Quelque apparence qu'il y ait en

la nouvelleté, je ne change pas aisément, de peur que j'ay de

perdre au change; et puisque je ne suis pas caj)able de choisir,

je prends le choix d'autrui, et me tiens en l'assiette où Dieu m'a

mis : autrement je ne me saurois garder de rouler sans cesse.

Ainsi me suis-je, par la grasce de Dieu, conservé entier, sans

agitation et trouble de conscience, aux anciennes créances de

notre religion, au travers de tant de sectes et de divisions que

notre siècle a produites. » Pourtant on ne saurait prétendre que

Montaigne ait jamais été un philosophe chrétien. Laissant à la

théologie le soin de mettre sa conscience en paix avec l'inson-

dable, il s'accommode de telle sorte avec les dogmes catholiques

que sa liberté de penseur n'ait pas à en souffrir. La croyance

qui domine en lui est un déisme un peu vague, mais surtout

tolérant. Sa conviction ne s'arrête pas aux formes : elle monte

plus haut et considère l'idée plutôt que l'expression dont on la

revêt. En 1580, dans la première édition des Essais, Montaigne

insérait ce passage, remarquable par la modération de la pensée

et qui paraît résumer ses propres sentiments : « De toutes les

opinions humaines et anciennes touchant la religion, celle-là me

semble avoir eu plus de Araisemblance et plus d'excuse, qui

reconnoissoit Dieu comme une puissance incompréhensible,

origine et conservatrice de toutes choses, toute bonté, toute per-

fection, recevant et prenant en bonne part l'honneur et la révé-

rence que les humains lui ren(bjient, sous quebjue visage et en

quelque manière que ce fust : car les déités auxquelles l'homme,

de sa propre invention, a voulu donner une forme, elles sont

injurieuses, pleines d'erreur et d'impiété. Voilà |iourquoi, de

toutes les religions que saint Paul trouve en crédit à Athènes,

celle qu'ils avoient dédiée à une Divinité cachée et inconnue lui

semble la jdus excusable. » Nul ne savait mieux que Montaigne
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co que le nom de saint Paul venait faire à la fin de son raison-

nement. On prêtait si communément alors aux livres saints des

opinions étranges, on justifiait avec eux tant d'actes subversifs,

qu'il faut se réjouir de voir ici l'autorité de saint Paul couvrir

et faire passer le langage de la saine raison. C'est une précau-

tion qu'il ne faut pas perdre de vue en lisant les Essms, mais

qu'on ne saurait reprocher à quelqu'un qui voulait défendre sa

façon de penser jusqu'au feu exclusivement.

But principal des Essais. — Ces idées générales sont

l'essence même des Essais; on les retrouve plus ou moins

nettement dans toutes les parties du livre, mais c'est dans le

célèbre chapitre de YApologie de Sebonde qu'on les peut saisir le

plus aisément. Là est le cœur de l'œuvre : « c'est de là, suivant

l'expression de Prévost-Paradol, que part ce flot puissant qui

se divise en mille rameaux, pour porter jusqu'aux extrémités

du tissu vivant des Essais la même sève et la même pensée. »

Là, au travers des restrictions que la prudence commandait à

un esprit naturellement réservé, on sait sûrement les véri-

tables opinions du philosophe sur l'homme et sur sa faiblesse.

Ecoutons-le les exposer lui-même : « Si me faut-il voir enfin

s'il est en la puissance de l'homme de trouver ce qu'il cherche,

et si cette ipiesfe qu'il y a employée depuis tant de siècles l'a

enriclii de quelque nouvelle force et de quelque vérité solide.

Je crois qu'il me confessera, s'il parle en conscience, que

tout l'acquest qu'il a retiré d'une si longue poursuite, c'est

d'avoir appris à reconnoitre sa vilité et sa foiblesse. L'ignorance

qui estoit naturellement en nous, nous l'avons, par longue estude,

confirmée et avérée. Il est advenu aux gens véritablement

savants ce qui advient aux épis de blés : ils vont s'eslevant et se

haussant la teste droite et fîère tant qu'ils sont vides; mais, (puind

ils sont pleins et grossis de grain en leur maturité, ils com-

mencent à s'humilier et à baisser les cornes. Pareillement, les

hommes ayant tout essayé et tout sondé, n'ayant trouvé en tout

cet amas de science et provision de tant de choses diverses rien

de massif et de ferme et rien que vanité, ils ont renoncé à leur

présomption et reconnu leur condition naturelle. » Suivant

Montaigne, le savoir conduit donc à l'ignorance ; bien que

nous ne devions pas oublier que « l'ignorance qui se sait, qui-
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se juge et qui se condamne, ce n'est pas la vraie ignorance;

pour l'être il faut qu'elle s'ignore soi-même ». Mais Montaigne

aurait dû ajouter que l'ignorance du savant est méthodique; si

celui-ci se résout à ignorer, ce n'est qu'un délai qu'il supporte,

remettant à des temps futurs le soin de trouver la réponse qu'il

ne saurait utilement chercher. Au contraire, l'igfnorance que

Montaigne découvre dans la nature humaine est définitive et

incurable, parce qu'elle en est le fondement; les vérités de la

métaphysique sont à jamais inaccessibles à l'homme et sans

])rétendre les comprendre de lui-même il doit en demander

l'explication à (pielque autorité supérieure, « à la foi chrétienne,

non à la vertu stoïque ». Ainsi finit ce chapitre, par une con-

fession de foi. L'homme est amené devant les autels du chris-

tianisme et contraint à ployer les genoux, non certes parla poig'ne

brutale d'un Pascal (|ui le meurtrit et qui l'écrase, mais par une

main circonspecte et prudente, sachant tirer respectueusement

comme il convient sa « bonnetade » à Dieu et qui, après avoir

rempli ses devoirs d(^ la sorte, reprend aussitôt la plume pour

la besog'ne accoutumée.

Cette tâche que Montaig"ne lui-môme avait fixée à son travail

solitaire était de chercher et de rassembler les preuves de ses

propres allégations : « les idées que je m'estois faites naturelle-

ment de l'homme, dit-il, je les ay establies et fortifiées par l'au-

torité d'autrui et par les sains exemples des anciens, auxquels je

me suis rencontré conforme on jugement ». C'est en efîet la

sagesse de l'antiquité qui éclate de toutes parts dans son livre,

à peine tempérée par un souvenir discret du christianisme .

Montaigne en recueille partout les principes et les exemjdes,

sans hâte, à la vérité, car \o propre de l'homme étant la variété

et mobilité d'humeur, il importe de confirmer cette impression

par la variété des faits et mobilité des règles. L'esprit de sys-

tème manque à ce moraliste, analysant pour analyser, décri-

vant pour décrire et séduit surtout |)ar le détail qui le charme

et le retient outre mesure. A lire les Fssa/s, riioinmc semble

même trop « ondoyant » et trop « divers » ; il paraît trop [»lein de

big-arrures, notées sans qu'un fil discret les rattaclie entre elles

et les rapproche pour les ex|>liquer. ^Montaigne n'est {)as un obser-

vateur }»énétrant ipii découvre un im|M)rlanl ressort caché des

lllSTOlUE UE LA r.ANGLE. 111. «•'
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actions humaines et le fait jouer à sa gfuise. II n'analyse pas

davantaue un travers, un défaut, un vice, en poussant jusqu'au

bout la minutie de son examen et en groupant avec méthode ce

qu'il a reniarijué. Montaigne voit les choses de moins près : il

s'égare et marque d'un trait heureux ce qu'il rencontre, chemin

faisant. Gomme dans la composition de son livre, la fantaisie a

une large part dans sa façon d'ohserver; elle l'entraîne de-ci

de-là, un peu au liasard, et sans (ju'il soit toujours facile de le

suivre; mais que d'ingénieuses trouvailles en route, «^t agréa-

blement présentées! Toutes, il est vrai, ne sont pas du même
aloi, car le plaisir de la découverte enlève parfois à Montaigne

la notion exacte du prix des choses. Il faut savoir couper court

à la curiosité oiseuse, elle est malsaine en bien des points. On
ne peut sonder les bassesses que }tour en chercher le remède ;

en les étalant, il faut les flétrir ou les guérir. Et ^Montaigne n'v

a pas songé.

Montaigne se peint en peignant l'homme. — C'est de

la sorte, en cherchant autrui, pour ainsi dire, que Montaigne

se découvrit lui-même; le contact avec la pensée des autres

donna un corps à la sienne propre, l'oljservation de l'homme

en général le mit sur la voie de sa propre observation. Les

livres, en eflét, ne pouvaient guère lui fournir d'éléments

d'information que sur les types extrêmes de la nature humaine,

les excellents ou les pires, car l'histoire les étudie volontiers.

Au contraire, la région moyenne de l'humanité lui échappe

ainsi, à moins qu'il ne prenne le parti de l'étudier lui-même

sur ses contemporains ou, mieux encore, de l'analyser en s'ana-

lysant. Telle est l'origine du « sot projet qu'il a de se peindre »

et ce qui l'excuse mieux que tout. Ainsi que M. Emile Faguet

en a très justement fait la remarque, « comme projet ce serait

peut-être sot, comme pièce dans l'ensemble de son projet c'est

essentiel ». Là est aussi le trait le plus caractéristique de la

physionomie de Montaigne, celui qui le distingue le mieux des

écrivains dont on serait le plus tenté de le rapprocher. A l'in-

verse de J.-J. Rousseau, dont on compare si souvent les Con-

fessions aux Essais, Montaigne n'est nullement préoccupé de ce

que son in^hvidualité a de personnel et d'unique. Convaincu que

« chaque homme porte la forme de l'humaine condition », il
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s'analyse pour trouver en soi les éléments constitutifs de la

nature humaine et aussi parce qu'aucun sujet d'étude n'est plus

à sa portée. S'il se peint tel qu'il se voit, c'est que le lecteur

pourrait trop aisément juger de la sincérité de l'écrivain en le

rapprochant de sa propre personnalité.

De là vient aussi que Montaigne reste familier, ahordal)le,

dans sa solitude, parce qu'elle n'a rien d'absolu et qu'il ne cesse

de se comparer à autrui, non pour s'amender, il est vrai, mais

pour se juger plus sainement. Tant s'en faut que ce soit l'isole-

ment douloureux d'un esprit blessé qui se replie sur lui-même.

C'est la paisible retraite d'un homme qui veut s'abandonner à

une aimable paresse intellectuelle pour ne pas suivre de trop

près les discordes de ses contem}>orains. Bien qu'elle moralise,

cette solitude n'est ni ascétique ni mystique. Rien ne ressemble

moins à la solitude du chrétien qui médite à l'écart et s'entre-

tient avec sa conscience. En s'enfermant chez lui, Montaigne

renonce moins que personne à ce que Bossuet appellera plus

tard a la vie des sens », pour s'occuper exclusivement de « la

A'ie de l'honneur ». S'il recherche les erreurs de ses sens, ce

n'est pas pour les corriger. Tel qu'il est, Montaigne se plaît à

lui-même et ne songe pas à s'amender, car il ne rougit pas de

défaillances qui lui agréent et qu'il avoue avec candeur, sans

repentir. Il sait que, par l'essence même de sa nature, l'homme

est sujet à l'erreur; pourquoi se lamenter alors de chutes inévi-

tables? Montaigne aime à se perdre en de continuels examens

de conscience, parce que la curiosité de son esprit trouve son

plaisir à cette perpétuelle analyse. Il suit heure à heure ses fai-

blesses et les note, non pour en tirer une règle de conduite,

mais sans autre motif que la satisfaction de les reconnaître. Ce

n'est pas un Marc-Aurèle avan(^ant chaque jour dans la perfec-

tion morale, parce que chaque jour il impose un but précis à

ses efforts. Chez Montaigne, le jjrogrès moral est nul, parce que

l'elTort lui déplaît. Pour être maître de son àme, jMarc-Aurèle

ne la laisse pas errer en de A^agues méditations. Bien au con-

traire, Montaigne adore les contemplations indéterminées, où

la pensée se perd à l'aventure, et il a retiré un profit suffisant

de sa rêverie, s'il en a suivi les détours. Si, par surcroît, il

constate l'inanité de notre pauvre nature, il le constate et
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en sourit, sans se soucier (lavantage de réagir et de s'amé-

liorer.

La pondération de Montaigne. — De cet ensemble de

qualités diverses il résulte que Montaigne a tracé le portrait de

riiomme tout en se peignant : chacun croit se reconnaître en lui,

mais, de fait, il reste lui-même et ne ressemble qu'à lui-même.

D'autres avant lui sont plus grands, dans leurs mérites ou dans

leurs défauts, Rabelais par exemple ; aucun ne résume et ne

svmbolise mieux le caractère français. Les Essais sont le pre-

mier exemplaire Araiment complet des qualités de notre race.

On les trouve ailleurs assurément, et bien avant, plus vives

peut-être et jtlus brillantes, mais isolées, disséminées et sans

cohésion. Là, elles sont en leur place, au complet, se répondent

et se font valoir l'une l'autre. En Montaigne, le Gascon forme

le fond ])rimitif ; il en a les saillies prime-sautières, les surprises,

les ressauts ; son style se coupe brusquement, se perd en digres-

sions qui l'amusent. Ces tendances natives sont visibles surtout

dans la première édition des Essais, quand l'auteur est content

de lui, que sa santé est régulière, son esprit clair et rapide. Mais

toujours elles furent tempérées par un bon sens général, le bon

sens français. Au-dessus du Gascon, turbulent par nature, se

montre le Français, qui modère l'autre, fait entrer dans l'ordre

son exubérance. La malice de Montaigne est grande, mais elle

ne s'exerce pas à faux : il raille ce qui doit être raillé. Sa

pensée gambade, mais les bonds en sont gracieux et point

extravagants. Si la mémoire se déverse parfois trop abondam-

ment, si la verve s'abandonne avec trop de liberté, la mesure

d'ordinaire ne fait défaut ni dans l'idée ni dans l'expression.

Sous un abandon apparent qui semble l'entraîner sans qu'il

y résiste, Montaigne au contraire ne perd de vue ni où il va, ni

comme il y va. On a pu écrire avec raison que s'il est l'homme

de France qui sait le moins ce qu'il va dire, il est celui qui sait

le mieux ce qu'il dit.

Certes, il était malaisé de denienrer ainsi en écjuilibre en un

temps si porté aux extrêmes, et la pondération est le trait le

plus caractéristique de l'humeur de Montaigne. Elle domine

partout dans sa vie comme dans son œuvre. D'autres écrivains

avant lui avaient étudié l'homme, mais la fantaisie se mêle trop
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à leur étude, comme pour Rabelais; la théologie gâte leur phi-

losophie, comme pour Calvin. Aucun n'avait encore fait cette

analyse avec une impartialité si voulue et si soutenue. Le mérite

de Montaigne fut de s'y tenir et, en dehors de tout système, de

chercher la vérité avec les libres allures d'un esprit indépendant.

Il n'est l'homme d'aucun préjugé ni d'aucune passion, pas même
celle des belles-lettres, car il faisait partie de cette seconde

période de la Renaissance qui ne se laissait plus éblouir par les

lettres anciennes sans en juger la splendeur. Dès l'abord, l'élo-

quence antique avait, comme un vin généreux, grisé les esprits

et leur enlevait la libre possession d'eux-mêmes. Plus tard, on

voulut que l'étude fût profitable et on l'entreprit avec plus de

discernement : on ne goûta j)lus sans comparer. Tel est Mon-

taigne : il s'affranchit avec les anciens, et n'accepte pas sans

contrôle ce qu'ils ont dit avant lui. C'est l'éveil de l'esprit cri-

tique, et, bien que trop souvent, dans les Essais, comparaison

ne soit pas raison, comparer c'est essayer de comprendre et

réfléchir avant de s'assimiler. Montaigne l'entendait si bien

qu'il choisit, pour apprécier les autres, la mesure qui était la

plus à sa portée. Ses prédécesseurs dans l'étude de l'homme,

Rabelais et Calvin par exemple, manquaient d'un juste terme de

comparaison; aussi l'œuvre de Rabelais est-elle trop désor-

donnée et celle de Calvin ne respecte pas assez la liberté

humaine. En se choisissant soi-même comme étiage des autres,

Montaigne pouvait passer pour prétentieux, mais il n'aurait su

trouver mesure plus à sa taille. Tant vaudrait l'homme, tant

vaudrait l'œuvre ; cette fois l'ouvrier était de génie : l'œuvre le

fut. Montaigne ne se méprit pas sur lui-même, il s'analysa si

judicieusement, qu'en se décrivant il donna les traits essentiels

de l'homme de son temps et de tous les temps.

Première forme des Essais. — Pour paraître donner plus

de sincérité à sa parole, Montaigne afl'ecte même de ne prêter

aucune attention au style ni à la composition de son œuvre;

c'est la vérité prise sur le vif, car l'auteur nous prévient chari-

tablement (ju'il n"a jamais voulu faire métier d'écrire et ((u'il

est moins faiseur de livres que de toute autre besogne. Faut-il

prendre au mot la déclaration? Pareille confiance se justifierait

peut-être pour le texte primitif des Essais, et encore serait-il
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bon d'y apporter quelques restrictions. Alors, en efTet, les

ornements étrangers le surchargent moins, et la pensée de

Montaigne se dérobe moins sous les emprunts à autrui. Plus

qu'ailleurs, elle se montre dans son complet abandon. Elle est

hardie dans l'expression, elle a le ton haut et résolu de celui

qui s'émancipe. Plus tard, au contraire, elle baissera la voix,

comme on la baisse pour dire des choses graves dont on sait

la portée. Pour le moment, c'est l'humeur un peu cavalière du

gentilhomme qui domine. En revisant son livre, en le complé-

tant comme il le fera dans l'intervalle de chaque édition nou-

velle, Montaigne y mettra plus de désordre apparent, et aussi

plus de mystère. Sa pensée deviendra spéculativement plus

hardie; par contre, elle usera de bien des atténuations qui lui

étaient inconnues tout d'abord. L'homme a vieilli et l'écrivain

s'est révélé. D'une part, le philosophe connaît mieux la matière

dont il traite pour l'avoir plus longtemps observée, et s'aban-

donne parfois à des confidences plus intimes; d'autre part,

l'écrivain a appris le secret de son art et il en sait les artifices.

Au début, Montaigne laisse courir sa plume, écrivant ce qu'elle

veut, comme elle veut l'écrire; si l'écrivain existe, il ne s'est pas

encore découvert. Il ne se pique pas outre mesure de correction,

et peu lui importe que le gascon se mêle à son français. Mais,

en cheminant, Montaigne trouve un à un tous les secrets de

cet art, qu'il pratiquait naturellement, sans le posséder. Et,

comme il goûte la gloire de l'écrivain, il veut aussi en avoir les

mérites. Sans doute, le culte de la forme ne domina jamais

entièrement Montaigne, et c'est un aveu qu'il eut malaisément

laissé échapper. Chaque jour, néanmoins, Montaigne s'attache

davantas-e à son stvle. Il efface maintenant ces easconnismes

qui ne le choquaient pas jadis, et, chose remarquable, il s'efforce

désormais d'obtenir artificiellement ce naturel auquel il arrivait

d'instinct. Il sait le jtrix (fun mot, d'une phrase ])ien frappée;

il n'ignore pas le charme d'une image en sa place; il en use.

Maître de son art, réglant sa nature, il est maintenant un écri-

vain consommé.

Le style de Montaigne. — Le style! voilà bien l'éternelle

grâce de cet esprit toujours jeune, la magie la plus séduisante

de cet enchanteur! Son observation est à fleur de peau et sa
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philosophie manque de nouveauté. Il en recueille les éléments

de toutes parts. Mais ce qu'il prend aux autres, Montaiiinc le

fait sien })ar le charme si personnel de l'expression. « Quelqu'un

pourroit dire de moy, remarque-t-il lui-même, (|ue j'ay seule-

ment fait ici un amas de fleurs estrangères, n'y ayant fourni du

mien que le filet à les lier. » Qui tiendrait }iareil langage serait

hien injuste. Il faudrait noter tout au moins en môme temps le

talent de l'artiste, qui sait si bien ciioisir les couleurs et les

grouper. Malgré cela, la comparaison ne saurait être exacte.

Bouquet est synonyme d'éphémère, et les fleurs assemblées

dans les Essais sont toujours éclatantes de fraîcheur. Ce n'est

pas l'image d'un ])ouquet destiné à se flétrir bientôt que cette

lecture éveille; elle évoque au contraire la vision souriante d'un

continuel printemps. Montaigne ne coupe pas les fleurs qu'il a

choisies; il les cueille avec l'attention d'un homme expert.

D'ordinaire, ainsi trans})lantées, elles se fanent et périssent

loin du sol qui les vit naître. Montaigne leur oITre un riche

terroir et une culture appropriée : en les faisant changer de

climat, il sait aussi changer de soins. Il ne les transporte pas

d'une main brutale, mais s'eflbrce de les accommoder au pays

qui va les recevoir. Loin d'être un bouquet de fleurs desséchées,

sans couleur et sans odeur, à force d'avoir passé de livres en

livres, les Essais sont un parterre de fleurs vivantes, colorées,

odorantes, affinées par la culture, qui ont gardé leur première

saveur et doivent à des soins nouveaux un parfum plus péné-

trant.

Parterre bien varié assurément, car Montaigne aime la diver-

sité. Il voudrait saisir les infinis changements de l'être et s'ef-

force de les exprimer. Au physique, ^lontaigne se Aante d'avoir

la vue longue et perçante. Il n'en est rien au moral. Son œil

s'attache à la multiplicité du détail, qu'il scrute et veut décrire.

Il n'a pas d'iiorizon étendu, mais rien n'échajipe à son œil dans

l'ensemble qu'il embrasse. Aussi son style est-il en une perpé-

tuelle muance pour suivre de plus près la continuelle mobilité des

choses. Les images succèdent aux images, ne cessant pas plus

que la vie ne cesse de couler. Si Montaigne n'a pas su dégager

de loi qui régisse ces changements, comme il les a tous suivis

curieusement, comme il en a noté et rendu tous les reflets! C'est
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ainsi (ju'il plaît et nous instruit. Il nous charme par la grâce

d'un style sans cesse en mouvement, plein de trouvailles

exquises et d'images gracieuses qui renouvellent les sujets les

plus divers. Puis, quand il a fini de caqueter, musant après les

historiettes et battant les buissons de toutes parts, il résume en

un trait heureux quelque vérité qui nous éclaire brusquement et

nous fait voir en nous. L'adage est-il toujours neuf? Qu'im-

porte! Il perdrait davantage à être moins piquant. Le tour ori-

ginal de l'expression, voilà en eflet ce qui donne la saveur à la

pensée de Montaigne et une justesse nouvelle à son bon sens.

D'autres sont plus pénétrants ; nul n'est plus judicieux ni mieux

avisé. Sa sagesse est courte, mais elle plaît, retient et éclaire.

Un grain de malice l'anime. Pour exposer ses idées, Montaigne

sait les parer de toutes les ressources de son esprit. Tantôt

l'expression est pleine de naturel, tantôt l'image étincelle et

ravit le regard. Personne ne mit jamais plus de séduction au

service de sa raison. Mais l'art se cache si bien qu'on l'en croi-

rait absent. La pensée semble couler de source, comme le style ,^

aussi limpide, aussi naïve que lui. Naïf, le mot a souvent été

appliqué à Montaigne, et cette candeur apparente lui a valu bien

des amis qu'un peu plus de malice eût éloignés. Naïf, rien n'est

plus faux pourtant, si on entend par là le laisser-aller d'un esprit

qui s'ignore, la franchise naturelle d'une pensée qui se livre

sans réticence et sans détour. Montaigne, au contraire, choisit

ce qu'il veut dire et comme il Aeut le dire, et rien n'est mieux

calculé que l'abandon de ses confidences ou la grâce de son

maintien.

La leçon des Essais. — Mais, encore une fois, ces pré-

cautions se trouvaient de mise en un temps où quiconque n'était

avec personne risquait d'être contre tout le monde. C'était une

nouveauté hardie, malgré les apparences, de prôner de toute

façon l'individualité humaine dans un siècle qui s'en souciait

si peu et qui passait sans débrider de la réaction de Calvin à la

contre-réaction d'Ignace de Loyola. L'homme alors ne pouvait

guère être que l'instrument d'une idée et il lui était plus facile

d'agir sans raisonner que de raisonner sans agir. Si donc on

se permettait de raisonner de tout, et sans conclure, il fallait

déployer bien de la dextérité, car cette abstention était par elle-
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même la plus dure des conclusions : on renvoyait ainsi dos à

dos les parties, en leur laissant entendre qu'aucune d'elles n'avait

raison, et sûrement par ce moyen on mécontentait tout le monde.

Montaigne le se«tait apparemment et, pour mieux faire prendre

les leçons de sa sagesse, il déjdoya toutes les ressources de son

esprit. Bien que défectueuses à certains égards, sa vie, si calme

au milieu du trouble des partis, sa doctrine, si prudente au

milieu des affirmations téméraires, sont un enseignement élevé,

comme le seront plus tard, et malgré leurs énormes faiblesses, la

doctrine et la vie de Yoltaire. A l'beure oii Montaigne comprit la

vanité des agitations de ses contemporains, peu de gens s'en

étaient rendu compte, mais la conviction allait croissant et le plus

grand nombre devait iinir [»ar le reconnaître. Cette notion des

choses possibles est très caractéristique chez Montaigne. Nous

la retrouvons chez Henri IV, et nous savons combien tous deux

s'entendaient sur ce point. Pour l'un comme pour l'autre c'est

un trait de nature : tenir la balance égale entre les oi»inions

philosophiques est aussi méritoire qu'apaiser un à un les partis
;

savoir s'abstenir quand tout le monde affirme est aussi louable

que désarmer les dissensions. Le doute de Montaigne égale la

tolérance de Henri IV; le « Que sais-je? » du philosophe est aussi

profond et aussi juste, à cette heure, que le mot de l'homme

d'État : « Paris vaut bien une messe. » C'est l'affirmation qu'en

ce monde, oii le relatif domine, il ne faut pas se croire le seul

et l'infaillible détenteur de la vérité. Tous deux sont arrivés à

cette conclusion par la même voie : ils ont vu sans se leurrer

les passions de leurs contemporains; ils n'ont été dupes ni des

autres ni d'eux-mêmes, et, s'analysant avec justesse, ils ont su

juger les hommes et comprendre leurs vrais besoins.

///. — Vie de Montaigne (i 58o-i 5c)2).

Montaigne en voyage. — Les Essais parurent à Bordeaux

pour la première fois, vers le mois de mars I08O, en deux

volumes d'inégale grosseur et inégalement compacts. Autant

pour se reposer de la composition de son livr(> et de Timpres-
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sion, qui avait duré environ une année, que pour donner à sa

curiosité une matière plus ample et plus vivante, Montaigne se

mit aussitôt à voyager. 11 vient d'abord à Paris faire les hon-

neurs de son livre, puis, étendant singulièrement son itinéraire,

il se rend en Allemagne, en Suisse, en Italie. Sa longue retraite

lui a permis de faire des économies et il peut maintenant ne pas

trop marchander son plaisir. Parti de Montaigne le 22 juin 1580, il

devait n'y rentrer qu'assez longtemps après, le 30 novembre 1581

.

Nous savons par lui-même quelles furent les étapes de cette

longue chevauchée, car Montaigne tenait un journal de route

qui, retrouvé au siècle dernier, a été alors mis au jour. Mais il

importe assez peu de connaître les péripéties du voyage, fort

calme, à la vérité, en dépit des incertitudes d'un tel déplacement

fait à une pareille époque. 11 est surtout intéressant de saisir

sur le vif l'humeur du voyageur, et Montaigne voyage comme

il écrit : on ne devine pas où le conduira sa fantaisie, mais en

quelque endroit qu'il aille ou qu'il s'arrête, il voit bien ce qu'il

voit et le décrit comme il le voit.

Ainsi que Sainte-Beuve en a déjà fait la remarque, le Journal

du voyage de Montaigne n'a rien de curieux littérairement par-

lant; mais moralement, et pour la connaissance de l'homme, il

est plein d'intérêt. Je le crois aussi de grand secours pour la

psychologie de l'écrivain. Dicté ou écrit par Montaigne, ce récit

me paraît représenter assez exactement ce que dut être le pre-

mier jet de la composition des Essais, que leur auteur écrivit

aussi ou dicta alternativement. Avant d'être apaisée et clarifiée,

la verve de Montaigne devait se répandre, j'imagine, comme
elle fait dans son Journal, entraînant avec elle bien des élé-

ments étrangers qu'elle éliminera plus tard. Emporté par sa

curiosité, Montaigne prend en note tout ce qui le frappe, pour

choisir ensuite et faire le triage de son butin. Je ne sais si je

m'abuse, mais il me semble que, dans ces remarques ainsi

prises, l'écrivain se trahit autant que le voyageur, et, dans les

éditions postérieures des Essais, nous retrouverons en « place

marchande » nombre de réflexions que l'auteur a tirées de ses

brouillons pour les intercaler dans son œuvre, comme il y insé-

rait les jugements inscrits d'abord sur les gardes de ses livres.

Le voyageur, lui, est charmant : appliqué à tout voir et à tout
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comprendre, il voyage pour le plaisir de voyager. Ce perpétuel

changement le ravit et il voudrait toujours aller de l'avant, tant

son esprit est en éveil et son désir d'apprendre insatiable. Tout

l'intéresse, parce qu'il n'ignore pas que tout spectacle porte en

soi un enseignement pour qui sait l'en tirer. Aussi il s'efforce de

ne rien laisser échapper, il voit tout avec un grand souci d'im-

partialité. Il se prête aux usag-es des pays qu'il traverse, afin de

mieux saisir l'humeur des habitants. Ce qui le frappe le plus

et ce qu'il note surtout ce sont les traits particuliers, les petits

faits, les menus incidents de la vie quotidienne. Il saisit tout

bien vite, tant l'œil est accoutumé à l'analyse, et il mentionne

curieusement sur ses tablettes les détails qu'il a ainsi observés.

Son Journal de vovaire, c'est l'album de l'artiste en route : on v

trouve tous les croquis, les ébauches incohérentes, pris et notés

au hasard des rencontres. Ne demandez pas à ces essais de la

réflexion et de l'esprit de suite; ils ne vous donneront que la

justesse du coup d'œil et la prestesse de la main. Plus tard l'au-

teur y choisira ce qu'il voudra terminer. Pour le moment c'est

un recueil de photographies instantanées, hommes ou choses,

gestes ou paysages, saisies comme il convient par le regard le

plus amoureux du détail qui fut jamais; sans doute cette com-

paraison étonnerait Montaigne : elle ne saurait le fâcher.

Ainsi alerte et dispos, jMontaigne gagna la Lorraine et

l'Alsace, se dirigea ensuite vers la Suisse, puis, remontant au

nord, traversa la Bavière et redescendit sur le ïyrol. L'itiné-

raire n'avait rien de direct et gauchissait souvent, Montaigne

estimant plus qu'un autre que tout chemin mène à Rome, où il

tendait. Si ses compagnons de route n'y eussent pas trouvé d'in-

convénients, il les eût conduits plus loin encore, vers la Pologne

ou vers la Grèce, quitte à revenir plus tard au but proposé. Il

y a dans le Joiimal une page l)ien caractéristique à cet égard

et qui peint sur nature ce voyageur inlassable, ne se plaignant

jamais de ses douleurs de reins, qu'il soumettait cependant à un

singulier régime, partant avec joie chaque matin en quête de

sensations nouvelles. .Vais il n'est plaisir qui ne finisse, et,

navré de n'avoir pas vu le Danube ainsi que tant d'autres choses

qu'il se promettait, Montaigne pénétrait en Italie ]»ar Trente et

par Venise. Désormais, en dépit (ju'il en eût, le voyageur se
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dirigera aussi directement qu'il le pourra vers le terme prin-

cipal de ses chevauchées, à savoir Rome et les hains délia Villa,

mêlant dans ses préoccupations, comme ils l'avaient été fré-

quemment au cours de la route, les soucis de sa santé et ceux

de son instruction.

Montaigne à Rome. — A Rome, la curiosité de Montaigne

n'est plus en sa fleur; sans avoir jamais vu la ville auparavant,

il s'y trouve presque en pays familier, tant il sait les phases de

son histoire. xVu déhut du vovai;e, en traversant des régions

ignorées, dont il ne soupçonnait pas les usages, tout cet inconnu

entrevu au passage le transporte, l'excite, le grise légèrement.

A Rome, le sentiment est plus profond et }»lus calme; c'est

l'admiration, mêlée de regrets, pour cette ville unique, la plus

grande qu'ait portée la terre, si imposante par les restes d'un

passé puissant. Ecoutez ^lontaigne parler de Rome. Tout d'abord

il essaie de comparer la Rome d'alors au Paris contemporain.

Il tente de rapprocher ces deux cités, lorsqu'il est tout fraîche-

ment débarqué dans l'une d'elles, mais plus lard, quand il aura

appris à mieux apprécier Rome, il la laissera à son rang de

ville éternelle. Un incident le contraint à étudier Rome de plus

près. A son arrivée, il avait pris un guide français; voici que,

pour des raisons diverses, celui-ci abandonne le voyageur.

Montaigne se pique au jeu : il se met lui-même à l'ouvrage et

visite la ville sans aucun secours étranger; bientôt il est de

force à en remontrer aux ciceroni les plus habiles. Désormais

il connaît Rome et il l'apprécie. Après de nombreux examens

des ruines, après des heures passées dans l'observation de ces

témoins muets des autres âges, il sent toute la grandeur de

Rome et il essaie de l'exprimer dans une page qui est un digne

hommage à la gloire du lieu.

Mais ni les hauts souvenirs dont la ville était pleine, ni les

discussions avec le maestro del sacro palazzo sur l'orthodoxie

des Essais, ni même le titre pompeux de citoyen romain

octroyé à l'étranger d'assez bonne grâce, ne pouvaient suppri-

mer les souffrances physiques de Montaigne, s'ils pouvaient les

lui faire oublier. Il est malade, et son humeur s'en ressent. Force

lui est donc d'aller demander aux bains délia Yilla le soulage-

ment qu'il en espère. Le récit du séjour de Montaigne aux l)ains
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n'est plus que le récit de son traitement. Plaignons le pauvre

grand homme et ne nous attardons pas. Aussi bien un nouveau

contretemjts le menace. En effet, Montaigne se trouvait aux

bains lorsque, le 7 septembre 1581 au matin, on lui remit des

lettres de M. du Tauzin, écrites de Bordeaux, le 2 août précé-

dent, et lui annonçant que, la veille, il avait été élu maire par le

corps de ville. Certes, il était bien loin de s'attendre à un pareil

honneur, qu'il n'avait pas brigué et au(piel il voulait tenter de

se soustraire. Pour le moment, ce choix venait à la traverse

des projets du voyageur. Cinq jours après, IMontaigne quittait

les eaux et, descendant vers le sud, il se dirig-eait par Sienne et

Viterbe, vers Rome, où il arriva le dimanche 1" octobre. Son

séjour y fut de courte durée, car il y avait trouvé la lettre par

laquelle les jurats de Bordeaux lui notifiaient officiellement son

élection et le priaient de venir sans retard auprès d'eux. Aban-

donnant donc la pensée qu'il avait eue de visiter l'extrémité

méridionale de l'Italie, Montaig-ne laisse Rome au bout de quinze

jours, employés à préparer ce départ définitif, et reg"agiie la

France. Un mois et demi après, il était de retour dans son

château.

La mairie de Montaigne. — Comment Montaigne allait-il

remplir les fonctions dont il avait été investi si inopinément?

Peut-être eut-il un instant la pensée de s'y soustraire, malgré

tout; mais le roi de France lui-même était intervenu et avait

manifesté le désir de voir le nouveau maire « faire le dû et

service » de la charge qui lui incombait. En ce cas, l'hésitation

n'était plus permise. D'ailleurs tout le monde souriait à sa bien-

venue, et là est le motif du choix qui l'avait désigné pendant

son éloignement. Henri III était content de laisser à la tète

de l'édilité bordelaise un homme calme et prudent, dont la

fidélité lui était bien connue et qui succéderait au bouillant

maréchal de Biron. Henri de Navarre, ne perdant pas de vue

ses propres intérêts, n'était pas moins aise de trouver comme

premier magistrat d'une ville aussi importante un écrivain

qui lui était assurément fort symj>athique, mais dont la vigi-

lance, plus accoutumée à lire qu'à épier, pourrait peut-être

s'assoupir au moment opportun. Enfin, le corps de ville lui-

même, heureux déliminor le maréchal de Binui, était flatté
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par surcroît d'être présidé par un enfant de Bordeaux et saluait

avec plaisir sa renommée grandissante.

Montaig-ne accepta donc l'office qu'on lui ofl'rait, mais il pré-

vint ceux qui l'avaient élu de ne pas trop attendre de lui et de

ne pas trop, lui demander. Il se prêtait seulement à ses conci-

toyens, réservant tout entier pour lui-même ce moi qu'il analy-

sait si complaisamment. De plus, les fonctions de maire, qui

étaient devenues en fait beaucoup plus honorifiques qu'actives,

furent alors tout particulièrement calmes. Le vent était à la

conciliation des partis, et le maréclial de Matignon, qui avait

succédé à Biron comme lieutenant général du roi en Guyenne,

n'était pas homme à exciter les passions dans son gouverne-

ment. Si bien que, deux ans après, le P"" août 1583, les pouvoirs

de Montaigne comme maire arrivant à expiration, il fut renou-

velé dans sa charge, ainsi que cela se produisait parfois. Son

amour du repos avait été mis à une moins rude épreuve qu'il le

redoutait; aussi accepta-t-il sans contrainte cette seconde marque

de la confiance de ses concitoyens.

Mais la période qui s'ouvrait ainsi pour Montaigne fut plus

agitée que la précédente. L'administration intérieure de la cité,

à laquelle le maire n'avait pris part jusque-là qu'assez indirecte-

ment, devint bientôt plus absoi'bante, et le philosophe tlut lui

consacrer des instants de jour en jour plus nombreux. Les

partis, eux aussi, commençaient à remuer davantage et le roi

de Navarre ne manquait pas de s'agiter. Prenant prétexte de

représailles à tirer des mauvais procédés du roi de France, le

Béarnais s'empare de Mont-de-Marsan par un coup de main.

Mais il ne se souciait pas que cette audacieuse détermination

le brouillât tout à fait avec Henri III et, choisissant Montaigne

]»our confident, il lui faisait écrire lettres sur lettres par la plume

de Duplessis-Mornay pour l'assurer de ses intentions pacifiques.

Cette fois-ci les choses n'allèrent pas aussi loin (ju'elles auraient

pu aller. Montaigne eut donc quelques loisirs, et, pendant qu'il

se trouvait ainsi aux champs, le roi de Navarre lui-même vint

l'y visiter, pour témoigner sans doute par une démarche gra-

cieuse de la reconnaissance qu'il conservait de ces bons offices.

Très fier de cet événement, Montaigne n'a pas manqué d'en

noter le souvenir dans ses Ephémérides; il remarque complai-
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saminont que le ])rince resta deux jours à Montaigne, servi par

les gens du philosophe, « sans aucun de ses officiers «, qu'il

« n'v souffrit ni essai ni couvert », c'est-à-dire ni essai préalable

des aliments ni couvert personnel, et dormit dans le propre lit

du maître de céans.

La fin de la mairie de Montaigne. — La situation ne

devint véritablement délicate et troublée que lorsque la mort

du duc d'Anjou fit du roi de Navarre l'héritier présomptif du

trône de France. La Ligue commença alors à s'ag-iter pour

écarter un prince hug'uenot auquel elle ne voulait pas avoir à

obéir. De plus, à ces discordes politiques s'ajoutaient, en

Guyenne, des difficultés suscitées par la reine Marg'uerite,

l'épouse méprisée du Béarnais. Montaig'ne, comme Matig-non,

sut manœuvrer fort habilement à travers ces dangers, de façon

à bien servir le roi de France, sans mécontenter le roi de

Navarre, qui pouvait être le maître de demain et qui, par sur-

croît, était un maître fort souhaitable. Matignon avait arrêté

net les progrès de la Ligue à Bordeaux en mettant son chef,

le baron de Vaillac, gouverneur du Chàteau-ïrompette, dans

l'impossibilité de rien tenter, et Montaigne n'avait pas nui à

cette initiative. Mais le maréchal ne pouvait toujours demeurer

à Bordeaux; il lui fallait surveiller la province et, pendant ces

absences, le maire devait, en ville, parer à l'imprévu. Montaigne

s'en acquittait de son mieux, soit qu'il fallût montrer aux

es[)rits échauffés une confiance sans apparence d'inquiétude,

soit qu'il fallût déployer un courage plus actif. A la fin de

mai 1585, Matig-non étant absent pour réprimer les incartades

de Marg'uerite de Navarre, la charge à i)eu près entière de

l'autorité pesait, à Bordeaux, sur Montaig-ne, et les temps étaient

particulièrement agités. Montaig-ne se montra à la hauteur de

son devoir, quoique désireux de se voir délivré au plus vite

d'une aussi lourde responsabilité. « Il n'est jour qu'on ne me

donne cinquante alarmes bien pressantes, écrivait-il à Matignon.

Nous vous supplions très humblement vous en venir, inconti-

nent que vos affaires le pourront permettre. J'ay passé toutes les

nuits ou par la ville, en armes, ou hors la ville sur le port.... Il

n'a été jour que je n'aye esté au Chasteau-Trompette. »

La seconde et dernière mairie de Montaigne prenait fin le
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31 juillet (le cette année et elle allait s'achever sur cette conduite

si vigilante, si un fléau naturel n'était venu encore se joindre

au désordre «les passions civiles. Une de ces épidémies fou-

droyantes comme il en surgissait à peu près périodicjuement

éclata tout à coup dans Bordeaux. A mesure que la contagion

devenait plus violente, les rares habitants qui étaient demeurés

à Bordeaux s'enfuyaient ailleurs, et aucune mesure n'était assez

puissante pour les y retenir. C'est alors que finit la mairie de

Montaigne, et lui-même était absent, sans doute pour conduire

sa famille en lieu sain. L'avant-veille du jour où son successeur

allait être désigné, il écrivit aux jurais pour leur demander si sa

présence était nécessaire et il leur disait : « Je n'espargnerai

ni la A'ie ni autre chose pour vostre service et je vous laisserai à

juger si celui que je aous [luis faire }»ar ma présence à la pro-

chaine eslection vaut que je me hasarde d'aller en la ville, vu le

mauvais estât en quoy elle est. » Et, prêt à tout événement si on

l'appelait, Montaigne s'était approché le plus qu'il avait pu. On

lui a fait un crime de n'être pas allé plus loin et de n'être pas

entré courageusement dans la ville désolée. Des écrivains fort

experts sur le courage d'autrui ont condamné cette abstention,

plus sévères en cela que les contemporains eux-mêmes dont

aucun n'a reproché à Montaigne d'avoir failli à son devoir. Si la

conduite de Montaigne manqua d'héroïsme, elle ne manqua pas

d'honnêteté. Il ne crut pas que cette charge finissante lui

demandât encore le sacrifice de sa vie et pensa que d'autres

devoirs }>lus impérieux lui l'estaient à remplir. Peut-on l'accuser

de n'avoir pas été un héros? Hélas ! ceux-ci sont toujours rares.

Ilonorons-les avec respect quand l'histoire en garde le souvenir,

mais ne prétendons pas juger tout le monde à leur aune ; trop

de gens y perdraient qui sont impitoyables pour Montaigne.

Fils, époux, père, lui était-il donc interdit de songer aux per-

sonnes attachées à son sort? Jadis, quand il était jeune et que

ces liens ne l'enchaînaient pas tous, Montaigne avait considéré

la mort en face et elle n(; l'avait jioint effrayé. C'était auprès

du lit où La Boétie agonisait, frappé par un mal contagieux,

et Montaigne ajoute simplement : « Je ne l'abandonnay }dus. »

Le troisième livre des Essais. — Au reste, le fléau

devint plus terrible encore et, décimant la |)rovince, il menaça
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Montaigne dans ses plus chères affections. Retiré aux champs,

celui-ci repirdait la consternation se répandre autour de lui, et

dès que les temps devinrent moins sombres il s'empressa de

demander à la méditation et à la lecture la quiétude d'esprit

qu'elles lui avaient donnée jadis si libéralement. Revenant à sa

chère solitude avec l'allégresse de celui qui retourne à ses

plaisirs préférés, il se reprit à feuilleter ses livres avec avidité.

C'est alors qu'il découvrit Tacite, dont il se mit à « courre d'un

fil » toute l'histoire, tant elle lui plut. Puis, stimulé comme
autrefois par ces émotions inespérées, évoquant dans son

isolement ses souvenirs de voyage, ou méditant les leçons nou-

velles que la vie lui avait données, il ajouta à son œuvre de

notables accroissements et la refondit en partie, durant la

période de calme qui s'étend des derniers mois de 1585, c'est-à-

dire lorsque la peste cessa de ravager le pays, jusqu'aux pre-

miers mois de 1588, quand il se décida à livrer de nouveau

son manuscrit à l'imprimeur pour le mettre au jour sous sa

deuxième forme. La modification que Montaigne fit alors subir

aux Essais est double : reprenant, d'une part, ce qu'il en avait

déjà fait paraître, il l'étend et l'augmente; d'autre part, il ajoute

un troisième livre entièrement nouveau aux deux livres qui

avaient été imprimés déjà.

Telles sont les conditions matérielles qui distinguent l'édition

(\es Essais donnée en 1588, chez L'Angelier, de celles qui la pré-

cédèrent ou de celles qui la suivirent : c'est une étape nécessaire

dans l'histoire de l'œuvre, entre ce qu'elle était à son origine el

ce qu'elle devint après la mort de Montaigne. Cette édition serf

grandement aussi à la connaissance de l'auteur. Celui-ci l'a

augmentée de confidences, de révélations, qui parfois rompent

la pensée et l'attardent, mais qui toujours parlent de sa per-

sonne avec plus d'abandon et d'intimité. « La faveur publique

m'a donné un peu plus de hardiesse », reconnaît-il. Désormais il

prendra donc avec ses lecteurs des familiarités qu'il ne se fût pas

permises auparavant. C'est là un des attraits de ces fragments

joints aux chapitres déjà publiés, et de ce troisième livre, ce

« troisiesme allongeait » de la « peinture » de Montaigne. Il a

écrit de sa besogne : « J'ajoute, mais je ne corrige pas. » C'est

tout à fait vrai pour ce (pii touche à son analyse intime. C'est

Histoire de la i,\xgle. UI. «jU
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exact aussi s'il entend par là qu'il n'atténue point les opinions

précédemment émises et qu'il n'essaie pas de rattraper les con-

fidences déjà faites. Loin d'affaiblir sa pensée, les morceaux

divers qu'il soude à son œuvre la renforcent et l'appuient de

témoignages nouveaux. Le raisonnement est plus éparpillé et

la conclusion s'en dégage moins clairement tout d'abord, mais

on ne tarde pas à reconnaître que, dans toutes ces précautions

de pure forme, la dose de malice a été doublée et le trait est

plus vig'oureux que jamais.

Montaigne et la Ligue. — Quand son ouvrage fut ainsi

remanié, 3Iontaigne vint à Paris le faire imprimer et, environ

quatre mois après, les Essais étaient publiés sous leur seconde

forme. On était alors aux jours les plus mauvais de la Ligue, et

le philosophe en fit l'expérience à ses dépens, car, prisonnier

des factieux, il fut mené à la Bastille et dut y passer quelques

heures. L'incarcération heureusement ne fut ni longue ni grave,

bien que Montaigne souffrît de la goutte, et lui-même prit assez

gaillardement sa mésaventure. Mais il ne s'attarda pas à Paris,

oi^i rien ne le retenait. L'enthousiasme de M"' de Gournay, qui

venait de le déclarer à son « père d'alliance », sut l'amener

d'abord en Picardie
;
puis Montaigne se rendit en curieux aux

États de Blois, où il retrouva quelques amis, de Thou et Etienne

Pasquier. Si leurs doctes entretiens pouvaient distraire un ins-

tant Montaigne des préoccupations de l'heure présente, les

événements l'y ramenaient bien vite, car ils se précipitaient et

la situation s'aggravait de plus en plus, par l'assassinat des

Guises d'abord, et par le meurtre de Henri III, qui ne tarda pas

à y répondre. Il est vrai que cet acte criminel donnait la cou-

ronne à Henri de Navarre, et Montaigne, qui avait vu le prince

à l'œuvre, s'en réjouissait. « J'ay, de tout temps, lui écrivit-il,

regardé en vous cette mesme fortune où vous estes, et vous peut

souvenir que, lors mesme qu'il m'en falloit confesser à mon
curé, je ne laissois de voir aucunement de bon œil vos succès;

à présent avec plus de raison et de liberté, je les embrasse de

pleine affection. »

Le nouvel Henri lY eût souhaité grouper toutes les bonnes

volontés autour de lui et fit des uvance.s à Montaigne pour l'y

attirer. Mais le philosophe ne crut pas devoir accéder à ce
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désir, si flatteur qu'il put être. « Je n'ay jamais reçeu bien quel-

conque de la libéralité des rois, répondait-il, non sans fierté, aux

offres du prince, non plus que demandé ni mérité, et n'ay reçeu

nul paiement des pas que j'ay employés à leur service, desquels

Votre Majesté a eu en partie connoissance. Ce que j'ay fait pour

ses prédécesseurs, je le ferai encore beaucoup plus volontiers

pour elle. Je suis, Sire, aussi riche que je me souhaite. » Mais

renonçant aux concours actifs, comme il renonçait aux longs

espoirs, Montaigne se contenta de suivre de ses vœux et de sa

sympathie ce roi sans royaume dans la lutte qu'il eng-ageait avec

la Fortune pour conquérir la France.

Dernière revision des Essais. — Afin d'échapper aux

maux qu'il devait à « la libéralité des ans », Montaigne se

réfugia encore une fois dans la réflexion solitaire et dans

l'étude. Gomme au temps oii sa santé était plus prospère, il se

remet à feuilleter les livres et à méditer, espérant que cette pai-

sible occupation donnera quelque répit à ses douleurs. Encore

une fois aussi Montaigne reprend son propre livre, en couvre

les marges d'additions, le refait par endroits et y insère ce

que lui ont suggéré de nouvelles observations. Plus que toute

autre cette besogne l'amuse et il y prend un malicieux plaisir,

s'efforçant de voiler sa pensée par des circonlocutions, de

dépister le lecteur par les incidences qu'il multiplie, s'attar-

dant surtout à parler de lui, ainsi que les vieillards aiment à

faire. Certes, l'apparition des Essais tels que leur auteur les

avait publiés quelques années auparavant, en 1588, fut pour

celui-ci un srrand et légitime succès littéraire. Pourtant la cri-

tique commençait son œuvre. Elle trouvait que Montaigne, sous

l'apparente désinvolture avec laquelle il se traite, se complaisait

beaucoup à entretenir les autres de lui-même. « Qui auroit rayé

tous les passages qu'il parle de lui ou de sa famille, dit Pas-

quier, son œuvre seroit raccourcie d'un quart, à bonne mesure,

spécialement en son troisiesme livre, qui semble estre une his-

toire de ses mœurs et <le ses actions. » Si Montaigne entendit ce

reproche, il n'en fit pas son profit. Loin de restreindre ce qu'il

nous apprend de lui-même, il l'augmente au contraire; dès

qu'il trouve un coin négligé, il l'explore et le met en lumière; il

recommence sa propre peinture et l'étcnd sans se soucier autre-
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ment que le tableau y perde en unité. Il cherche à disperser

les traits, à les éparpiller sous des ornements extérieurs qui les

surchargent et les déforment. Il disjoint ses raisonnements,

coupe le fd de ses déductions, en y intercalant des remarques

étrangères; la pensée primitive se morcelé ainsi et se désagrège.

Est-ce l'effet de la vieillesse ou desseiti calculé? Sans doute, si la

mort avait permis à Montaigne de mettre la dernière main à son

œuvre ainsi comprise, beaucoup de ces défaillances auraient dis-

paru; mais, telles qu'elles sont, ces superfluités masquent par-

fois si bien l'intention de l'auteur, qu'il est besoin de recourir

aux précédentes éditions pour la saisir.

Son livre est devenu pour Montaigne une sorte de tapisserie

de Pénélope, qu'il ne défait certes pas, car il retranche peu,

mais dont il relâche les mailles, y travaillant toujours sans

l'achever jamais. A cette occupation les heures du déclin pas-

sent, moins longues et moins vides, et le philosophe, sentant

moins la douleur, voit d'un œil plus calme croître en lui ces

ombres sans cesse grandissantes qui obscurcissent lentement le

soir de la vie. C'est ainsi que la mort le prit, et il finit comme un

croyant. Les contem}>orains sont unanimes }»our l'affirmer. Il

le pouvait sans se dédire, car jamais il n'avait abandonné la

religion de ses pères, s'en tenant toujours à ce que la religion

lui enseignait être le devoir. Si l'on en croit Pasquier, qui n'y

assista pas, cette mort fut même édifiante. Selon lui, Montaigne

fit dire la messe dans sa chambre, et, comme le prêtre arrivait à

l'élévation, le mourant expira dans un dernier acte de foi.

Édition posthume des Essais. — Montaigne à jamais

disparu, sa femme et sa tille se préoccupèrent aussitôt qu'elles

le purent de donner au public les additions que l'auteur insé-

rait dans son œuvre en vue d'une nouvelle édition; sans être

définitives, elles étaient cependant conformes aux dernières

volontés de l'écrivain. Il existe encore un manuscrit tout entier

de la main de Montaigne qui permet de juger ce labeur que la

mort interrompit. C'est un exemplaire des Essais de l'édition de

1588, dont les marges sont couvertes d'additions de l'auteur et

conservé maintenant à la bibliothèque de Bordeaux. Tel qu'il

est, ce précieux volume montre parfaitement comment Mon-

taigne revoyait son œuvre lorsque sa dernière heure vint à
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sonner; on y sent à cha(|ue ligne le soin apporté à cette

revision. Encore n'est-ce pas là le résultat complet des suprêmes

corrections de l'écrivain; celui-ci écrivit en (jutre, sans doute

sur des feuilles volantes qui ne nous sont point parvenues,

soit une première rédaction de quelques passages de son livre,

soit une version nouvelle, et ainsi s'expliquent les variantes peu

nombreuses qu'on peut relever entre le texte manuscrit que

nous possédons et celui qui a été imprimé. Assurément l'exem-

plaire de Bordeaux contient en original la plus grande partie

des additions nouvelles. Grâce à lui, on sait fort bien, en tout

cas, à quelle besogne de revision Montaigne se livre, quoi qu'il

lui en coûte, ne négligeant rien, jusqu'aux recommandations

typographiques, avec l'intention évidente de faire disparaître

ce qui lui semble défectueux. Montaigne simplifie l'ortho-

graphe, à laquelle il attache plus d'importance qu'il n'en a

l'air, et, dans un avis à l'imprimeur qu'on lit en tête du manus-

crit, il résume sommairement les règles qu'il veut suivre

désormais. A.u point de vue du style, il coupe ses phrases, ban-

nissant chaque jour davantage les longues périodes cicéro-

niennes, hachant, au contraire, son style, à l'exemple de

Sénèque ; sous sa plume les virgules se changent en deux

points, et ceux-ci deviennent des points simples, qui marquent

plus fréquemment la fin de la phrase. Montaigne, qui n'était pas

grammairien, le devient presque, à passer ainsi son propre

ouvrage au crible. Et toutes ces corrections si minutieuses —
mots changés ou phrases modifiées — sont faites d'une écriture

sinon naturellement lisible, du moins volontairement soignée.

Pour livrer utilement ce texte nouveau à l'impression, il fal-

lait commencer par se reconnaître parmi les papiers de Mon-

taigne. C'est ce que fit sa veuve, en laissant au poète bordelais

Pierre de Brach le soin de collationner les manuscrits du

défunt, d'établir le texte qui deviendrait définitif au milieu des

rédactions diverses qu'avait pu laisser l'auteur. Sur cette base

ainsi disposée, l'affection filiale de M"" de Gournay allait asseoir

l'édifice de l'édition de 1595. Préparée par Pierre de Brach sur

les papiers mêmes de Montaigne, aussitôt après la mort de celui-

ci, surveillée par M"'" de Gournay avec une vigilance soutenue,

elle offre donc toutes les garanties désirables de sincérité, et
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son autorité ne peut être mise en doute. On ne saurait dire

pourtant qu'elle représente la pensée définitive de Montaigne.

Nous avons déjà fait la remarque que cette pensée n'était pas

encore fixée avec certitude quand la mort surprit le philosophe.

La g-rande préoccupation des exécuteurs des dernières volontés

de Montaigne devait être de suivre son œuAre, ])ien qu'indécise

par endroits, et de la donner au public telle qu'ils l'avaient

reçue. Le respect s'imposait alors, scrupuleux, absolu, et nous

devons un triple hommasre à M™" de Montaigne, à Pierre de

Brach et à M"" de Gournay pour ne s'en être jamais départis '.

1. En rosumé, le texte des Essais a passé par trois étapes successives, repré-

sentées par les éditions originales de loSO, de 1588 et de 1595.

r En 1580, Montaigne publie la première édition de son ouvrage, ne conte-

nant que deux livres, à Bordeaux, chez Simon Millanges (2 vol. in-S. Premier
volume : 4 feuillets préliminaires et 4'J6 pages de texte, mais la numérotation
est fautive; le privilège est daté du 9 mai 1579. — Deuxième volume : i feuillets

préliminaires, G50 pages de texte et 2 pages d'errata). Le texte de cette pre-

mière édition a été reproduit, sauf quelques légères variantes, dans la seconde
édition également publiée à Bordeaux par Millanges, en 1582 (1 vol. in-8, de
4 feuillets préliminaires et de 806 pages de texte).

2° En !588, Montaigne réimprime les deux livres de son ouvrage déjà publiés,

en les remaniant et les accroissant, et y ajoute un troisième livre inédit (Paris,

Abel L'Angelier, 1 vol. in-4, de 4 feuillets préliminaires et de 49ô pages, chiflVées

inexactement).
3" En 1595, trois ans après la mort de l'auteur, la famille de Montaigne,

secondée par le poète Pierre de Brach et par M"" de Gournay, publiait, comme
le disait le titre, une « édition nouvelle trouvée après le décès de l'auteur et

augmentée par lui d'un tiers plus qu'aux précédentes impressions ». (Paris,

Abel L'Angelier ou Michel Sonnius. 1 vol. in-folio, de 12 feuillets préliminaires,

523 pages de texte pour les deux premiers livres, plus 231 pages chiifrées sépa-

rément pour le troisième.)

Pour donner tous les aspects successifs de la pensée de l'écrivain, une édi-

tion des Essais devrait donc reproduire simultanément toutes les variantes et

modilications de ces trois éditions originales. Pareil travail n'a pas encore été

fait. On peut y suppléer, en partie, en consultant : r la réimpression de
MM. Dezeimeris et Barckhausen qui prend le texte de 1580 pour base et donne
les variantes de 1582 (Bordeaux, 1870, 2 vol. in-8); — 2" pour le texte de 1588, soit

l'édition de MM. Motheau et Jouaust avec préface de M. de Sacy (Paris, Jouaust,

1873, 4 vol. in-8), soit une autre édition, également publiée par MM. Motheau et

Jouaust et plus abordable, qui donne avec le texte de 1588 pour base, les

variantes de 1595 (Paris, Jouaust, 1886, 7 vol. in-16 elzévirien); — 3° l'édition de
MM. Courbet et Royer (Paris, Lemerre, 1872, 4 vol. in-8) qui reproduit lidèle-

ment le texte de 1595 et contient, en outre, toutes les lettres écrites par Mon-
taigne actuellement connues.

Enfin, il existe à la bibliothèque municipale de Bordeaux un précieux exem-
plaire des Essais (édition de 1588), couvert de nombreuses notes autographes de
Montaigne. Ces annotations dilTèrent en plusieurs endroits, et parfois très nota-

blement, du texte donné en 1595, dans l'édition posthume des Essais. Quelques
éditeurs modernes ont cru devoir recourir uniquement au texte de cet exem-
plaire manuscrit et en ont fait la base de leur ])ublicalion; nous citerons Nai-
geon (Paris, Didot, 1802, 4 vol. in-8), Desoër de l'Aulnaye (Paris, 1818, 4 vol. in-18),

Amaury-Duval (Paris, 1820, 6 vol. in-8). Aucune de ces éditions n'olTre des
garanties suffisantes de fidélité.
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Cette lâche pai-ticulièremeiit cordiale convenait bien à l'en-

thousiasme afTectueux de M'"' de Gournay. La docte lille avait

donné à Montaiiine sa dernière illusion : grâce à elle le philo-

sophe expirant savait que sa mémoire serait entretenue par un

culte pieux et que son œuvre serait soignée par des mains aussi

expertes que dévouées. Je doute qu'il eût regardé d'un tel œil,

s'il avait pu le prévoir, l'usage que Pierre Charron allait faire

de sa philosophie. Montaigne avait entretenu les rapports de

courtoisie avec Charron, ils avaient fait échange de bons pro-

cédés, mais rien ne prouve qu'il ait jamais considéré ce prêtre

d'allures assez fantasques comme un disciple et comme un con-

tinuateur. Trop de dissemblances naturelles les séparaient ])0ur

cela.

IV. — Charron. Du Vair.

Les débuts de Charron. — Né en 1541 et l'un des vingt-

cinq enfants d'un libraire parisien, Pierre Charron fit ses études

de droit, prit ses grades et s'inscrivit au barreau; puis, renon-

çant à la procédure, il entra dans les ordres et se livra à la pré-

dication. Il obtint ainsi assez de succès pour que ses contempo-

rains le reg-ardassent comme un grand orateur de la chaire et

pour qu'un évêque voulût l'amener avec lui dans un diocèse de

la Guyenne. Alors commença pour Charron une vie de chevalier

errant de la théologie et des pérégrinations qui l'entraînèrent

tour à tour, sous des prétextes divers, dans la plupart des ég'lises

cathédrales du sud-ouest de la France. Une pareille existence,

coupée sans cesse par des déplacements et consacrée tout entière

à la parole publique, diffère grandement, comme on le voit, de

la retraite de Montaigne et de ses méditations solitaires. Il y a

plus. Si Charron vint, plus tard, au doute raisonneur et « cathé-

drant », on peut dire qu'il y vint de loin. En effet, Charron dut

traverser auparavant une crise morale et, s'il donna quelque

champ lil)re à sa raison, ce ne fut qu'après avoir essayé de

l'abîmer dans l'ascétisme. A la vérité, cette anxiété n'a laissé

aucune trace dans l'œuvre assez terne et un peu pédante de
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Charron, pas plus que son style clair, mais sans chaleur, ne

trahit les mouvements de sa pensée. Charron n'en connut pas

moins diAers orages qui troublèrent son àme assez fort pour

qu'il souhaitât entrer dans quelque ordre religieux, les Gélestins

ou les Chartreux. C'est l'époque la plus agitée de la vie de

Charron. Il ne craint pas alors de se mêler aux agitations publi-

ques et, sous la poussée de son prosélytisme, prêche pour la

Ligue, à Angers, assez violemment pour qu'on lui ôte la parole.

Il fait tous ses efforts ensuite pour embrasser la vie monastique,

mais aucun des ordres auxquels il s'adresse ne veut l'accueillir

et chacun prétexte son âge trop avancé qui le rend impropre

aux rigueurs de la vie du cloître. Déçu dans ses espérances.

Charron reprend alors le chemin de Bordeaux, et c'est alors

qu'il semble avoir vécu le plus près de Montaigne et le mieux

compris ses leçons.

A cette fréquentation, Charron se résigna assez aisément à

n'avoir pu être moine. Aux approches de la vieillesse, il décou-

vrit, à côté du renoncement du religieux anéantissant dans sa foi

son esprit et sa chair, une sagesse plus sereine et plus humaine,

faite de la modération des désirs, dirigeant la raison sans la sup-

primer et regardant sans trouble l'inconnu. Montaigne avait

tout naturellement trouvé l'expression de cette sagesse, porté

qu'il était vers elle par la pondération de son humeur et de ses

sens. Au contraire. Charron, plus mal en équilibre, n'y venait

qu'après bien des détours, après avoir cherché ailleurs cet apai-

sement vers lequel il tendait. Il en résulte que sa sagesse sera

toujours un peu agitée comme sa vie, plus raisonneuse que

calme, essayant plutôt de convaincre par la dialectique que de

convertir par l'exemple. Ce n'est nullement ainsi que procède

Montaigne, qui agit inversement sur les esprits : ici, peu ou

point de système, mais une existence tellement d'accord avec

la théorie, qu'elle en est la personnification la meilleure qu'on

puisse souhaiter; là, au contraire, un luxe de règles et de

démonstrations un peu fatigantes, des comparaisons et des syl-

logismes plus lourds que probants. La différence est grande,

comme on voit; elle mérite qu'on la signale.

Charron écrivain. — C'est alors aussi, sur le lard, que

Charron se mit à écrire, et ce changement vaut encore qu'on le
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niontionne. Renonçant à la parole, ou tout au moins n'y ayant

plus exclusivement recours, Charron crut devoir défendre le

catholicisme par la plume comme il l'avait soutenu par ses ser-

mons. Mais les procédés d'argumentation changent, et il n'est

pas impossihle que le calme du raisonnement réfléchi succédant

aux agitations de la chaire et aux exagérations de la dialectique

oratoire n'ait pas peu contribué à apaiser l'homme et à lui mon-

trer la voie plus unie qu'il allait suivre désormais jusqu'au bout.

Pourtant, Charron devenu philosophe reste orateur par bien des

côtés : il l'est en cela qu'il ne répugne pas assez à l'à-peu-près,

ne j)esant exactement ni la valeur des termes, ni la portée des

preuves, exagérant ou affaiblissant tour à tour les objections et

les réfutations. Si la plume fut, pour ainsi dire, le balancier de

sa pensée et en régla l'allure, cette règle n'est ni uniforme ni

invariable et on sent que celui qui l'applique s'en est servi un

peu trop tard. Encore Charron ne se découvrit-il écrivain que

de Idais et par raccroc, l'expérience qu'il tenta à cette occasion

n'ayant été avouée que parce qu'elle réussit.

Le premier livre que Charron publia, en lo93, parut sous le

voile de l'anonyme et avait pour titre les Trois Vérités. C'était

une démonstration de la nécessité d'une religion, qui ne pou-

vait être que le christianisme et même le catholicisme. Toute

une partie, la plus importante aux yeux de l'auteur, était

dirigée contre les Huguenots fort hésitants après la conversion

de Henri lY. C'est elle qui fit le succès du livre que son auteur

s'empressa d'avouer et qui eut plusieurs éditions successives en

peu de temps. Au contraire, la partie de son ouvrage dans

laquelle Charron développe la nécessité d'une religion à ren-

contre des athées montre plus à nu la véritable nature de son

esprit. A prendre les choses en gros, c'est ce que Sebonde avait

prétendu faire, et c'est aussi ce que Montaigne, poursuivant le

projet de son prédécesseur, avait essayé de faire à son tour :

démontrer en face de la faiblesse de la raison humaine la conve-

nance d'une doctrine supérieure suppléant à notre infirmité.

Mais si Montaigne avait sapé avec entente les bases de la raison,

il n'avait rien reconstruit sur le terrain ainsi préparé; pour

toute conclusion, il se contente de s'incliner devant le christia-

nisme, de tirer une de ces bonne (ades dont il n'est pas avare.
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Charron va plus loin : il se complaît moins à la critique de

l'homme qu'il ne tend à la démonstration de la nécessité de la

foi. Marchant ici sur les traces de Montaigne traducteur et apo-

logiste de Raymond de Sebonde, et allant plus de l'avant, Charron

débute dans la carrière d'écrivain par un traité de théologie

naturelle, sorte d'acte de foi mitigé par l'examen de la raison.

Mais la différence des deux intelligences s'accuse bien vite. Ici

Charron prétend faire avant tout œuvre de théologien et non de

philosophe; le piquant est qu'un prêtre, appelé, comme il l'était

par ses fonctions mêmes, à enseigner la doctrine par des argu-

ments fondés sur l'autorité, ait aussi volontiers recours au témoi-

gnage des sens et de la raison.

Le traité de la Sagesse. — Quelques années plus tard, à

Cahors oii il était chanoine théologal, Charron écrivit un autre

livre d'allure plus indépendante et de portée plus longue qui

devait rendre son nom célèbre ; c'est le traité de la Sagesse.

Renonçant aux préceptes religieux et à la foi. Charron voulait

maintenant tracer le portrait de la sagesse purement humaine,

en dégager les traits et les leçons, et, bien que le tableau fût

austère et trop symétrique, il plut grandement à ceux qui le

virent. On ne saurait l'oublier, en effet, cette sagesse humaine

dont Charron cherche ici à déterminer les conditions et dont le

scepticisme est la base la plus sûre parce qu'elle est fondée sur

l'exacte connaissance de l'homme, n'est qu'un état préparatoire,

une sorte d'acheminement vers une sagesse supérieure, procé-

dant de la révélation et de la foi, ou tout au moins un état (jui,

s'il n'implique pas nécessairement la foi, n'implique pas davan-

tage l'incrédulité. Dans la pensée de l'auteur, ce nouveau livre

devait apprendre à bien vivre, comme les Trois Vérités mon-

traient à bien croire. Dans la Sagesse, le dernier en date de ces

deux ouvrages, celui qui nous paraît au contraire maintenant con-

tenir la préface de la doctrine, le philosophe montre rincajiacité

de l'homme à saisir la vérité pure parce qu'elle est au-dessus de

ses facultés et qu'elle « loge dans le sein de Dieu ». Pourtant, et

malgré tout, il ne saurait y avoir de vraie théologie sans l'étude

de l'homme, car « l'homme est l'échelle de la divinité, et c'est

en soi-même qu'il trouve plus de marques et de traits de Dieu

qu'en tout le reste ». Aussi Charron assoit-il sa propre théologie
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sur cette étude capitale, et s'il analyse Thomme, c'est autant

pour connaître sa faiblesse que pour apprendre à connaître Dieu.

Telle est la filière des idées de Charron; l'un des dangers, parmi

bien d'autres, fut que la partie philosophique de ce système

ayant eu beaucoup plus d'action que la partie théologique, on

négligea l'autre. C'est ce qui explique pourquoi Charron est si

obstinément regardé comme le continuateur de Montaigne.

Ceci est vrai surtout de la [)sychologie de Charron, et la Sagesse

n'est, à cet égard, que la coordination des Essais. Charron bâtit

une théorie là où Montaigne avait apporté seulement des maté-

riaux artistement taillés, laissant à chacun le soin de les éditier

à sa guise. Charron resserre les Essais, les condense, veut en

faire découler des conclusions précises devant lesquelles son

maître tout au moins a hésité. C'était d'abord une maladresse,

puisqu'elle faisait cesser le charme d'un désordre plus apparent

que réel. C'était aussi une imprudence, car les défauts du sys-

tème, ainsi mis en relief, allaient devenir bien plus évidents.

On ne conçoit guère, en etïet, le scepticisme que souriant

ou douloureux : il faut que le doute, « doutant même s'il

doute », soit, comme celui de Montaigne, l'oreiller de repos

d'une tête bien faite, ou qu'effrayé par le vide qu'il sent autour

de lui, comme celui de Pascal, il s'élance à corps perdu vers la

certitude là oii il pense la trouver. Le doute de Charron est

entre les deux et tient de l'un et de l'autre : aussi paisible que

celui de Montaigne, mais « cathédrant et dogmatisant, » il

cherche à conduire les hommes au même but que celui de

Pascal, par des chemins nettement dessinés, nullement rabo-

teux ou embroussaillés, car les incertitudes qui agitèrent sa

propre vie ne se font point ressentir dans son livre. Charron

— et ce n'est pas là sa moindre inconséquence — représente

comme transitoire et préliminaire un état qu'il décrit avec émo-

tion comme procurant cette tranquilité d'àme, cette perfeclion

et ce bonheur, ce jmix et peu qui forme, dit-il, une harmonie

très mélodieuse. Pourquoi, s'il en est ainsi, se demande-t-on

involontairement, quitter une telle retraite et abandonner un

jtareil repos? Et d'autre part, si le scepticisme n'est qu'une

éta[)e [tour aller ailleurs, pourquoi le parer avec tant de complai-

sance? Mais Charron n'y regarde pas de si près.
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La philosophie de Charron. — C'est à laide de ce doute,

moins iiidt''])endaiit de la croyance religieuse qu'on ne le croit

d'ordinaire, que Charron va édifier le fondement de sa sagesse

et de sa morale; car, si la parole de Dieu peut seule donner la

foi religieuse, il est possible d'acquérir par des moyens purement

humains la sagesse philosophique et de déterminer les règles

d'une morale détachée de tout dogme. Là est le mérite le plus

nouveau de la Sagesse : elle présenta aux esprits éclairés de ce

temps un système coordonné de conduite qui fît vite fortune.

A la vérité, ce système n'est pas trop relevé : l'indifTérence en

matière de religion et de sentiment, voilà à peu près à quoi il

aboutit, le tout exposé avec une sécheresse dogmatique qui

semble encore le rétrécir et le resserrer. Ce n'était cependant

pas un mince mérite qu'essayer de réconcilier les partis dans

une philosophie purement morale, et, laissant les divergences

sur le dogme, tenter que les esprits les plus élevés, protestants

ou catholiques, s'entendissent au moins pour pratiquer une vertu

abordable, tolérante et large. Ainsi comprise, la conception de

la Sagesse a le tort de ne s'adresser qu'à un petit nombre; elle

n'est pas moins en progrès sur les mœurs ordinaires du siècle,

et quiconque s'y serait conformé alors eût dépassé en valeur

morale la plupart de ses contemporains.

C'est ce qui fit le succès de son livre ; c'est par là aussi qu'on

l'attaqua. Aussitôt qu'elle eut vu le jour, la Sagesse fut lue

avidement. Elle souleva aussi les protestations des docteurs

catholiques, et Charron s'en aperçut de reste quand il s'agit

d'obtenir l'approbation ecclésiastique pour une seconde édition.

L'auteur s'était vanté d'endormir ces défiances à l'aide de quel-

ques concessions de détail. Il n'en fut rien et la Sorbonne ne

désarma pas. La divergence était plus profonde que Charron

ne l'imaginait. Une religion ne saurait accepter, sans une sorte

d'amoindrissement, une capitis dimimitio maxima, qu'on détache

ainsi d'elle-même, de son enseignement, toute la morale, et

qu'on l'impose à l'aide d'arguments purement humains. Il ne

pouvait que déplaire au catholicisme de voir ainsi accepter

communément comme suffisante et efficace, sur la parole d'un

ecclésiastique, une morale basée sur le simple déisme et écha-

faudée par les moyens de la logique humaine. Aussi la Sorbonne



CHARRON. DU YAIR 477

se montra-t-clle intraitable. En vain Charron multiplia-t-il les

atténuations et les explications; en vain mit-il sous presse en

même temps un recueil de Discours chrcttens où la raison du

philosophe était singulièrement tenue en bride par le savoir

du théologien. Les tracasseries n'en persistèrent pas moins.

Elles troublèrent les dernières années de Charron à Condom,

où il était fixé comme chanoine et où il s'était ménag'é une

agréable retraite. Elles redoublèrent à Paris, où il vint essayer

de les surmonter lui-même, et brusquement l'apoplexie le fou-

droya en pleine rue, le dimanche 16 novembre 1603.

Il s'en faut que ce que Charron avait mis dans ce livi'e qui fit

tant de bruit fût également original. La plupart des choses qu'il

y disait avaient été dites par d'aulres, et très souvent mieux.

Son travail avait été de les coordonner, de les repenser et do

leur donner une teinte uniforme qui convenait à cette sagesse

un peu terne. C'était un mérite en un temps qui se piquait déjà

de logique et de bel arrangement. C'est ainsi que Charron sup-

planta Montaigne, qu'il avait mis au pillag-e, dans l'estime des

« honnêtes » gens. Ce que Charron rapportait des passions, il

l'avait ég'alement pris à Du Yair, car lui-même déclarait qu'il ne

connaissait personne qui les dépeignît plus « naïvement et riche-

ment » que Du Vair « en ses petits livrets moraux ». Cela

contribua beaucoup aussi à faire reléguer Du Vair à un rang

qui n'était pas le sien. Mais cette déchéance devint Iden vite

irrémédiable; comment se serait-on mis à relire Du Yair quand

déjà on ne lisait ])lus Charron?

Vie de Du Vair. — Et pourtant Du Vair a droit à plus

d'estime : magistrat éminent, orateur éloquent, moraliste élevé,

politique avisé, son caractère et son talent peuvent, à bien des

égards, servir de modèles. Né à Paris, le 7 mars 1556, il

embrassa l'état ecclésiastique, mais, à l'enconfre de Charron, il

délaissait bientôt les études théologiques pour le barreau et, en

1584, fut pourvu d'une charge de conseiller au parlement de

Paris. Là, en un temps où il était plus difficile encore de con-

naître son dcA^oir que de le remplir. Du Vair sut le dégager avec

discernement et l'exécuter avec courage. Il se rangea résolument

[)armi les modérés de cette assemblée, dans ce parti des Politi-

ques qui combattit également, (|uand il le fallut, l'esprit de fana-
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tisme et l'esprit de sédition. Son intervention fut alors méritoire

et eut les meilleurs effets. Député aux États de la Ligue, en 1593,

où il représentait la magistrature, il s'opposa notamment avec

vigueur aux intrigues des Espagnols qui prétendaient faire pro-

clamer leur infante reine de France, au détriment de Henri IV.

Du Vair fut bien inspiré à cette occasion et prononça un discours

éloquent, abondant en arguments précis et nets, sur le main-

tien de la loi vsalique, qui convainquit l'assemblée et sauva la

monarchie. Et le lendemain, 29 juin 1593, le premier prési-

dent Lemaistre, suivi de vingt conseillers, venait signifier à

Mayenne, dans des remontrances restées célèbres, l'arrêt du

parlement qui gardait le pays d'une mainmise de l'étranger.

C'était le temps où la Ménippée faisait presque autant en faveur

du nouveau roi de France que sa vaillance personnelle et ses

éclatants faits d'armes. Certes on ne saurait méconnaître de

quel précieux secours sont, en France, pour les bonnes comme
pour les mauvaises causes, l'esprit et la verve malicieuse.

Henri lY pensa apparemment que l'éloquence et la saine raison,

bien que d'un elTet plus restreint, n'avaient pas dû lui nuire,

dans l'espèce, en faisant triompher le droit et la légalité, car

il n'oublia pas le service que Du Vair lui rendit à cette occasion.

Celui-ci obtint d'abord les fonctions de maître des requêtes de

l'hôtel du roi, puis fut chargé de diverses missions de confiance

à Marseille, alors mal réduite à l'obéissance, et en Angleterre

auprès d'Elisabeth, qu'il parvint à déterminer à s'unir avec la

France contre l'Espagne. Enfin, Henri IV nomma Du Vair au

poste de premier président du parlement de Provence, à Aix, et

le docte magistrat eut bientôt réuni autour de lui une véritable

cour de poètes et de lettrés provinciaux qu'il soutenait de son

amitié et de ses conseils. C'est là que la régente Marie de Médicis

le vint prendre pour l'élever à la magistrature suprême de garde

des sceaux. Mais il semble que Du Vair ne fût pas fait, par ses

qualités mêmes, pour être placé aussi haut; il brilla moins au

premier rang qu'il avait brillé ailleurs. Mal disposé à se prêter

aux intrigues de cour, il fut en butte aux attaques des envieux,

dut résigner les sceaux sans regret, puis les reprendre sans

enthousiasme, sur les instances de Louis XIII. Il les avait

encore quand il mourut à Tonneins, le 3 août 1621, emporté
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par une maladie épidéiniqiie dont il contracta le g-erme au siège

de Clairac où il avait accompagné le roi. C'est ainsi qu'apparte-

nant à la fin du xvp siècle par ses écrits, Du Yair est au contraire

du xvu' par son rôle politique.

Du Vair orateur et écrivain. — Telle est, en ses traits

principaux, l'existence officielle de Du Vair. Agissant comme
un sag'e qu'il était, l'homme public eut toujours soin de se

ménager à lui-même, au milieu de ses occupations profession-

nelles, des travaux plus studieux et plus conformes à ses goûts.

Loin d'en soufirir, la réputation du mag'istrat et du politique

n'a eu qu'à gagner à celle du philosophe et de l'écrivain. Nous

venons de dire de quel poids fut en faveur de Henri IV l'éloquence

de Du Vair. On ne saurait manquer de rappeler en outre le dis-

cours qu'il prononça au parlement après les barricades ni son

exhortation à la paix. Orateur entraînant quand il en était

besoin, le plus souvent serré et vigoureux. Du Vair était plus à

l'aise encore dans l'éloquence officielle dont l'ampleur convenait

à son langage et à son esprit. Ses harangues de Marseille ou

d'xVix sont des morceaux d'une belle ordonnance, dune inspi-

ration élevée, sévères sans lourdeur, et graves sans emphase.

Soutenues par le débit et par l'action, elles devaient produire

un grand effet qui se devine encore dans les périodes savantes

de leur prose, et on conçoit que les contemporains aient regardé

l'orateur comme un des maîtres de l'éloquence judiciaire ou

politique.

Du Vair prêchait ainsi d'exemple pour essayer d'ennoblir

l'art de la parole et de tirer ceux qui la pratiquaient des

sentiers rebattus où ils se tenaient trop complaisamment. Joi-

gnant les principes à ses propres leçons, il composa aussi un

traité théorique sur l'éloquence, en lui donnant ce titre signifi-

catif : De Véloquence françoise et des liaisons pourquoi elle esf

restée si basse. L'auteur en effet n'est pas tendre pour les ora-

teurs de son siècle et on ne saurait dire qu'il a tort lorsqu'on

a parcouru leurs œuvres. Quand il compare ceux d'alors à

ceux de l'antiquité, il les juge sainement et avec mesure, par

des considérations qu'on ne })eut qu'accepter aujourd'hui. Pour

fournir de véritables modèles à suivre. Du Vair ajoute à son

propre ouvrage quelques traductions des harangues de l'antifjuité
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qu'il juge les plus dignes d'exciter rémulation; ce sont la Milo-

nienne de Cicéron et les deux discours jiour et contre la cou-

ronne de Démosthène et d'Eschine. Comme la plupart des

traductions qui parurent à cette époque, celles-ci visent moins

à être des copies exactes qu'élégantes et polies; le langage en

est pur et harmonieux, bien qu'il n'égale peut-être pas la pureté

du style de Coeffeteau dans sa traduction de Florus. Mais les

versions de Du Yair ont un autre mérite : faites par un orateur

expert, elles laissent transparaître les qualités de l'original, et

c'est assurément ce que le traducteur se proposait le plus.

Du Vair moraliste. — Du Yair est encore un moraliste

élevé. Son œuvre est, à cet ég-ard, considérable et mérite de

retenir l'attention. Elle se compose de trois traités principaux :

l'un, qui est communément placé parmi les Traités de piété, a

pour titre la Sainte pJiilosophie; les deux autres, rangés parmi

les Traités philosophiques, sont intitulés la Philosophie morale

des stoiques et de la Constance et consolation es calamités publiques.

Cette trilog'ie se complète mutuellement et l'on peut dég-ager

d'un trait le caractère propre à chacun des ouvrages qui la

composent. La Pliilosopltie morale des sto'iqiies a surtout une

valeur historique et rétrospective; c'est l'exposé de la doctrine

de l'école de Zenon telle que Du Yair l'entend. Le traité de la

Constance et consolation es calamités publiques est au contraire

l'application de cette doctrine que l'auteur fait à soi-même; de

son étude spéculative, le philosophe avait su tirer un enseigne-

ment qu'il était prêt à mettre en })ratiquo quand la nécessité

le commandait. Enfin, la Sainte philosophie nous montre cette

sag'esse qui semblait purement humaine remontant plus haut

encore et découlant de la religion. Comme on le voit, c'est à

peu près la route suivie par Charron, à cette différence toute-

fois que Du Yair n'est pas de ceux qui nient la raison tout en

ne prétendant ag-ir que par elle. On a dit justement qu'il offrait

à son siècle un Zenon chrétien, comme Balzac ferait pour le

suivant un Socrate chrétien. Aussi bien ce n'est pas la seule

analogie qu'il ait avec Balzac. Si nous avions à faire l'histoire

des idées morales de Du Yair, il conviendrait d'en pousser

plus avant l'analyse. Ajoutons seulement, pour mieux marquer

les points principaux, qu'en étu<liant la doctrine stoïcienne, Du
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Vair se préoccupe seulement do dégager pour l'homme, dans

sa vie terrestre, les règles d'une morale élevée mais purement

humaine; il se contente de prendre la raison pour jug-e de l'ina-

nité des passions et de montr(>r (pie l'intérêt [)i"ésent de l'homme

est de s'y soustraire par la sagesse. Elargissant au contraire son

ambition dans son traité de la Sainte philosophie, il l'étend aussi

loin que le lui permettent les bornes de la théologie : la raison

devient alors un simple auxiliaire de la foi et celle-ci est chargée

d'assurer le bonheur de l'homme non seulement dans ce monde,

mais aussi dans un monde meilleur, La philosophie s'allie ainsi

à la religion dans un mélange intime qui fait le caractère propre

des sentiments de Du Vair.

Ce système est exposé avec une ampleur élégante qui rehausse

encore les vues du philosophe. Cette noblesse du style et de

l'inspiration s'épanouit surtout dans le troisième traité de Du
Vair, celui qu'il composa durant le siège de Paris en 1M89 et

qu'il intitula : de la Constance et consolation es calamités publi

ques. Ce sont des entretiens sur le malheur des temps et trois

amis, que l'auteur nomme un peu trop archaùpiement Mirsa,

Linus et Orphée, échangent entre eux leurs patriotiques alarmes.

Là Du Vair semble avoir plus mis de lui-même, de sa constance

stoïcienne et de sa résignation chrétienne. C'est là surtout qu'un

lecteur de maintenant est le mieux assuré d'apprendre à connaître

cette âme, avec ses élans de fermeté et d'éloquence. Un souffle

d'émotion sereine passe à travers ces pages, toutes pleines de la

science de l'érudit et animées par la conscience de l'homme de

cœur. Si le spectacle des calamités qui troublent alors la patrie

et auxquelles il assiste n'abat pas Du Vair, c'est qu'il a appris

dans l'histoire le récit d'autres malheurs et qu'il est accoutumé

à juger de haut les changements des choses humaines. On a dit

que le tableau qu'il avait tracé des révolutions des empires, s(^

succédant les unes aux autres pour conduire le genre humain au

l»ut mai-qué par la Providence, était comme une éltauche du

Discours sur l'histoire universelle. Assurément c'est beaucoup

dire; mais il semble que cela ne soit pas trop.

Le style de Du Vair. — Il en est aulrenuMit ([uand on

prétend rapprocher Du Vair en politique de Richelieu et en

philosophie de Descartes. Ce double voisinage ne peut ([n'être

Histoire de la i..vn(ilk. III. 31
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nuisible à celui au profit duquel on veut le tenter. Mais faut-il

aller jusqu'à déclarer, à l'exemple de Sainte-Beuve, qu'en Du

Yair « tout est connu et connu de toute éternité » et que « son

style marche toujours dans sa toge »? Ici, Sainte-Beuve est

injuste pour Du Vair à l'avantage de Balzac. Celui-là fut l'un

des premiers artisans de la réforme de notre prose dont celui-ci

fut plus tard le meilleur ouvrier. S'il ne s'en suit pas qu'on doive

mettre leur mérite sur la même ligne, on ne saurait pas plus

nier les efforts de l'un pour exag-érer d'autant ceux de l'autre.

Assurément Du Yair ne fut un novateur ni en philosophie ni

en stvle. 11 sut cependant prêcher un exemple salutaire en

mettant et en gardant dans son style un nombre et une cadence

mal observés jusqu'alors, en donnant à sa pensée une allure

mesurée et sage, le plus souvent éloquente, parfois monotone,

grave toujours, qui séduit l'esprit par sa gravité même et le

convainc par l'harmonie qui s'établit naturellement entre la

conception et l'expression. Certes, les audaces mènent plus

rapidement à la victoire; il est permis de croire qu'elles

peuvent y conduire moins sûrement. Si une voix bien posée

soulève moins d'enthousiasme et éveille moins d'écho que le

chant du clairon, elle plaît mieux pourtant à des oreilles qu'ont

déchirées jusqu'alors le cri des discordes civiles et la clameur

des partis.

L'influence de Du Vair sur la poésie de son temps ne fut pas

moindre, et elle a été récemment mise hors de conteste avec une

grande pénétration. Tandis qu'il se trouvait en Provence, à Mar-

seille ou à Aix, le philosophe rencontra Malherbe, et bientôt

s'établirent entre eux des liens étroits, faits de bienveillance

d'une part, faits, au contraire, de déférence de la part du futur

réformateur. Celui-ci trouvait « qu'il n'y avait pas de meilleur

écrivain dans notre langue que M. Du Vair ». De là à accepter

ses avis il n'y avait qu'un pas, et il fut certainement franchi.

Quelc[ues-unes des pièces composées par Malherbe à cette

éj»o([ue en conservent la trace visil)le. Quand on les rapproche

de certaines pages de Du Vair qui virent le jour dans les mêmes

circonstances, on est frappé de l'analogie de l'inspiration, du

tour de la pensée, et de la ressemblance de certaines expressions,

qui montrent que les deux auteurs ont puisé à une source com-
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mune, ou plutôt que les conseils de l'un n'ont sans doute pas

manqué à l'autre. D'ailleurs en concevant la poésie telle qu'il la

concevait et en essayant de l'exprimer comme il la concevait,

Malherbe mettait seulement en pratique des idées exposées par

Du Vair lui-même dans son traité de VÉloquence. Le théoricien

vantait là ce que le poète allait tenter de rendre, en étendant aux

vers des règles primitivement posées pour la prose oratoire.

Mais la distance n'était pas assez grande pour qu'elle ne put

être aisément franchie. Des rimeurs obscurs furent frappés,

comme Malherbe, combien la lang'ue de Du Yair était propre

pour les vers, et ils s'essayèrent à la transposer de la sorte. Il

ne saurait donc être surprenant que Malherbe, doué comme il

l'était du sens critique, ait vu tout ce qu'il pouvait tirer de la

théorie et des exemples du prosateur et se soit à son tour mis à

l'œuvre sur ses traces. Ce n'est pas le moindre titre de la car-

rière de Du Vair ni le trait le moins frappant de son existence.

Il fait ainsi la liaison entre le siècle qui finit et celui qui com-

mence. C'est en l'indiquant qu'il convient d'achever de juger ce

penseur éminent, dont l'originalité la plus vraie fut l'accord har-

monieux d'un talent élevé et d'un caractère noble, et dont la

sagesse clôt aussi dignement les visées morales du xvi'' siècle

que son style annonce et laisse entrevoir les aspirations du xvIl^
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484 LES MORALISTES

depuis lors (Paris, Charpentier, 4 voL in-12); — 18Gj (avec les notes de

J.-V. Le Clerc et une étude de Prévosl-Paradol. Plusieurs fois réimprimée
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a été réimprimée en 1381, en 1603, en 1605, en 1611 et en 1641. Quant an

Journal de voyage de Michel de Montaujne en Italie par la Suisse et V Allernaijnc,

en i '680 et '1581, il a été publié pour la première fois par Meusnier de
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contre Michel seigneur de Montaigne, dans un livre intitulé : la Logique ou

Vart dépenser, Rouen, 1667, in-12. — Bigorie de Lascliamps, Michel de

Montaigne (2" édition), Paris, 1860, in-is. — Eugène Bimbenet, Les

Essais de Montaigne dans leurs rapports avec la législation moderne, Orléans,

1864, in-8. — Paul Bonnefon, Montaigne, l'homme et l'œuvre, Paris,

1893, in-4, gravures et fac-similés (réimprimé dans Montaigne et ses amis,

Paris, 1897, 2 vol. in-16), et Bibliothèque de Montaigne (dans Revue d'histoire

littéraire de la France, 1893, p. 313). — Gustave Brunet, Les Esmis de

Michel de Montaigne, leçons inédites, Paris, 18i-4, in-8. — Cuvillier-Fleury,

Bu César de Montaigne {Bulletin du bibliophile, mars 18;)6). — Dora.

Devienne, Éloge historique de Michel de Montaigne et dissertation sur sa

religion, Paris, 1773, in-8. — Reinhold Dezeimeris, Recherches sur

l'auteur des épitaphes de Montaigne, Bordeaux 1861, in-8, et Recherches sur

la recension du texte posthume des Essais, Bordeaux, 1866, in-8. — René
Doumic. Études sur la littérature frança'ise, 1'" série, Paris, 1896, in-16. —
Léon Uumont, La morale de Montaigne, Paris, 1866, in-8. — R.-W. Emer-
son, Représentative m^n, seven lectures, London, 1830, in-8 (l'élude sur

3Iontaigne a été traduite par llédouin, dans la Revue de Paris, l^"'" septembre

1836; par Pierre de Boulogne, Les représentants de Vhumaniti', I86;i. ia-8;

par Izoulet, Les sur-humains, 1896, in-12). — M""^ veuve Jules Favre,
Montaigne moraliste et pédagogue, Paris, 1887, in-i2. — Emile Faguet,
Seizième sii'cle, études littéraires, Paris, 189}-, in-12. — Léon Feujjère,
Caractères et portraits littéraires du XV!*^ siècle, Paris, 1839, 2 vol. in-8. —
Feuillet de Conches, Causeries d'un curieux, Paris, 1863, 3 vol. in-8. —
E. Galy et L. Lapeyre, Montaigne chez lui : visite de deux amis « son

château, Périguoux, I8(il, in-8; et Le fauteuil de Montaigne, Périgueux,

1863, in-8. — Pierre Gauthiez, Études siir le XVl*^ siècle, Paris, 1893,

in-12. — F. Glauning. Essai sur les archaïsmes syntactiques de Montaigne
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(dans les Archircs de Ilcrrig, t. XLIX, 1872). — Vicointe Alexis de Gour-
gues, licflexions sur la rie et le caraclùre de MontaUjup., jniblices à l'occasion

d'un lùniiuscrit d'éphémérides de sa famille, Bordeaux, 1856, in-8. —
Alphonse Grûn, La vie publique de Montaigne, Paris, 1855, in-8. —
Guillaume Guizot, Opinions de Montaigne sur les lois de son temps (Revue

des cours littéraires, 18G5-1800). — Le D'' Constantin James. Montaigne.

SCS voj/ages aux eaux minérales en iSSO et 1581, Paris, 1859, in-8. —
Maxime Lanusse, Montaigne, Paris, 1895, in-8. — J. Lapaume, Le

tombeau de Michel Montaigne, Rennes, 1859, in-8. — Malebranche,
Recherche de la vérité, Paris, 1675 (liv. II, partie III, chap. v). — Th. Mal-
vezin, Michel de Montaigne, son origine et sa famille, Bordeaux, 1875, in-8;

et Notes sur la maison d'habitation de Michel de Montaigne à Bordeaux,

Bordeaux, 1889, in-8. — L. Manchon, De la constitiUion du texte des Essais

(dans l'opuscule posthume intitulé : Léon Manchon, î i janvier i 839-20 mars

'1886, Laval, 1886, in-8). — E. Moët, Des opinions et des jugements litté-

raires de Montaigne, Paris, 18 i9, in-8. — Pascal, Entretien avec M. de Saci

sur Épictète et Montaigne [Revue d'histoire littéraire de la France, 1895,

p. 372), et Pensées, passim. — Le D'" J.-F. Payen, Documents inédits ou peu

connus sur Montaigne, Paris, 1847, in-8; Nouveaux documents inédits ou jjeu

contins sur Montaigne, Paris, 1850, in-8; Documents inédits sur Montaigne,

n° 3, Paris, 1855, in-8; Recherches sur Montaigne, docwucnts inédits, n" 4,

Paris, 1856, in-8; Recherches sur Michel Montaigne, correspondance relative

à sa mort [Bulletin du bibliophile, 1862, p. 1292). — Prévost-Paradol, Les

moralistes français, Paris, 1890 (7° édition), in-12. — Eugme Réaume,
Les prosateurs frança'is du XV1° siècle, Paris, 1869, in-8. — Sainte-Beuve,
Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au

Xy/° siècle, Paris, 1828, in-8; Port-Royal, Paris, 1878, in-12 (4° édition,

liv. III, chap. II et m); Causeries du lundi, Paris, 1853, in-12 (t. IV, Nouveaux
documents sur Montaigne recueillis par le D'' Payen) ; Nouveaux Lundis, Paris,

186i, in-12 (t. II, Montaigne en voyage, et t. VI, Montaigne maire de Bordeaux).
— Saint-Marc Girardin, Tableau delà littérature française au XVI'^ siècle,

Paris, 1862, in-8. — Saintsbury, Introduction à la réimpression des Essa'is

de Montaigne, traduits en anglais par Florio, Londres, 1892-1893, 3 vol.

in-8. — Paul Stapfer, Montaigne, Paris, 1895, in- 16; La famille et les amis

de Montaigne, causeries autour du sujet, Paris, 1896, in-12. — Villemain,
Éloge de Montaigne, Paris, 1812, in-8; et aussi Journal des savants, imllel

et octobre 1855. — Vinet, Moralistes des AT/'-' et XVll'^ siècles, Paris, 1859,

in-8. — Eugène Voizard, Étude sur la langue de Montaigne, Paris, 1885,

in-8.

Il y a une bibliographie des travaux concernant Montaigne, antér'ieurs à

1865, dans le t. IV, p. 445-457, de l'édition des Essais publiée chez Garnier

avec des notes de J.-V. Le Clerc. Le D'" Payen avait formé une collection

très importante de documents sur Montaigne : éditions, ouvrages s'y

rapportant, portraits, notes, etc. Cette collection se trouve actuellement

conservée à la Bibliothèque nationale et l'inventaire qui en a été dressé par

Gabriel Richou abonde en renseignements bibliographiques : hiventaire de

la collection des ouvrages et documents réunis par le /)'' J.-F. Payen et J. Bas-

tide sur Michel de Montaigne, suivi de lettres inédites de Françoise de La
Chassai<jnc (veuve de Montaigne, Paris, 1878, in-8).

Ca, Uoétie. — Les opuscules de La Boétie ont été publiés par Mon-
taigne, en 1571, sauf le Discours de la servitude volontaire et un autre traité

qui semble avoir eu pour titre Mémoires de nos troubles sur ledit de janvier

1562: ce dernier ouvrage ne nous est pas parvenu et est sans doute perdu.

Le premier volume publié par Montaigne contenait : La mesnagerie de

Xénophon, les Règles de mariage de Plutarque, Lettre de consolation de
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Plutarqm à sa femme, le tout traduit de Grec en François par feu M. Estiennc

de La Boétie, Conseiller du iioij en sa court de Parlement à Bordeaux. Ensemble

quelques vers Latins et François de son invention. Item un Discours sur la

mort dudit Seigneur de La Boétie par M. de Montaigne (Paris, Federic MoreL

1371, petit in-8, de 131 ff. chiffrés). L'achevé d'imprimer est du 24 novembre

1570. Bien que les vers français soient mentionnés sur le titre, ils ne

figurent pas dans ce volume et ne virent le jour que quelque temps après

dans un opuscule séparé : Fers français de feu Estienne de La Boétie, con-

seiller du Roy en sa court de Parlement à Bordeaux (Paris, Federic Morel,

1571, petit in-8, de 19 ff. chiffrés et 1 f. blanc). Vingt-neuf sonnets de La
Boétie ont été insérés aussi par Montaigne dans les Essais (1580, 1. I,

chap. XXIX).

Quant au Discours de la servitude volontaire, il fut tout d'abord publié

sans nom d'auteur et par fragments dans le Réveille-matin des François

(1574, in-8, 2*^ dialogue). Peu de temps après on l'intercalait en entier,

mais sans nom d'auteur, dans les Mémoires de l'cstat de France sous

Charles IK (1576, in-8, 3"^ volume). Coste fut le premier des éditeurs des

Essais qui ait joint à l'œuvre de Montaigne l'opuscule de La Boétie (Genève,

1727). Depuis lors, le Discours delà servitude volontaire a. ^blU le plus souvent

partie des éditions des Essais^ dont il semblait être l'appendice nécessaire.

Les éditions séparées les plus utiles à consulter sont celles de La Mennais

(Paris, 1835, in-8); — du D'' Payen, à la suite de sa notice sur La Boétie

(Paris, 1853, in-8) ;
— de D. Jouaust (Paris, 1872, petit in-8).

Les œuvres de La Boétie ont été réunies et publiées par Léon Feugère

(Paris, 1846, in-12) et par Paul Bonnel'on (Paris et Bordeaux, 1892, in-4 ;

celte édition, avec notice biographique, notes, variantes et index, contient

l'indication bibliographique des ouvrages de La Boétie et des travaux qui

le concernent).

On peut consulter sur la Boétie : l'abbé Audierne, Un mot sur La Boétie,

sa famille et la prononciation de son nom, Sarlat, 1875, in-8. — Guillaume
CoUetet, Vies des poètes bordelais et 2}crigourdins, publiées par Ph. Tamizey
de Larroque, Paris et Bordeaux, 1873, in-8. — François Combes,
Essai sur /es idées politiques de Montaigne et de La Boétie, Bordeaux, 1882,

in-4. — Albert Desjardins, Les moralistes français au XVI'^ siècle, Paris,

1870, in-8. — Reinhold Dezeimeris, Remarques et corrections d'Estienne

de La Boétie sur le traité de Plutarquc intitulé De l'Amour, Bordeaux, 1868,

in-8. — Léon Feug-ère, Etienne de La. Boétie, l'ami de Montaigne, Paris,

1845, iu-8; (celte élude a été insérée dans les Caractères et portraits litté-

raires du XVI^ siècle par le même auteur; 1859). — Francisque Habasque,
Un magistrat au XVI'^ siècle, Estienne de La Boétie, Agen, 1870, iii-8. — Le

D'" J.-F. Payen, Notice bio-bibliogi^aphique sur La Boétie, Paris, 1853, in-8.

— Sainte-Beuve, Causeries du lundi (Paris, 1855, in-12; t. IX, Etienne de

La Boétie, à propos des travaux de Feugère et du D"" Payen).

Cliari^uii. — Les ouvrages de Charron sont : 1" Les trois vérités contre

tous athées, idolâtres, juifs, mahométans, hérétiques et schismatiques (l™ édi-

tion, sans nom d'auteur; Bordeaux, Millanges 1593, in-8; — la 2'^ édition,

Bordeaux, 1595, in-8, est signée et contient un « advertissement et bref

examen sur la réponse faicte à la troisième vérité ») ;
— 2" De la Sagesse,

livres trois (Bordeaux, 1601, in-8, de 772 p. La seconde édition, Paris, 160i-,

est corrigée et amendée; la 3°, Paris, 1607, reproduit les variantes des deux

premières). Cet ouvrage a été réimprimé depuis lors, notamment par les

Elzevier (16i-6, 1656, etc.), Baslien (Paris, 1783, in-8j, Amaury-Duval (Paris,

1826, 3 vol. in-8), et Lefèvre (Paris, 1836, in-8); — 3^ les Discours chresticns

(Paris, 1604, in-8), dont quelques-uns avaient déjà paru à Bordeaux dès 1600-

Les œuvres de Charron ont été réunies en un volume in-t (Paris. 1035).
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A consulter : Lucien Auvray, Lettres de P. Charron à G. -M. de La

RûchcinaiUet (dans la Revue d'Idstoire littéraire de la France, 1894, p. 308).

— Bayle, Dictionnaire historique et critique, v" Charron (5" éd., 1734, in-f").

— Paul Bonnefon, Pierre Charron, sa vie et ses écrits (dans les Comptes

rendus de l'Académie des sciences morales, 1896, p. 438; réimprimé dans

Montaigne et ses amis, t. II, p. 213). — [Pierre Chanetl, Considérations sur

la Sagesse de Charron, Paris, 1643, in-8. — La Rochemaillet, Éloge de

Charron (en tête de la Sagesse, éd. de 1607, et de la plupart des éditions

subséquentes). — Lezat, La prédication sous Henri IV, Paris, 1871, in-8.

— Marquis de Luchet, Analyse raisonnée de la Sagesse de Charron,

Amsterdam, 1703, 2 vol. in-12. — Ernest Mourin, La Réforme et la

Ligue en Anjou {2° édition, 1888, in-12). — Sainte-Beuve, Causeries du
lundi (Paris, 185.5, t. XI, Pierre Charron).

Du Vnîr. — Les opuscules de Du Vair sont trop nombreux et leurs

éditions trop diverses pour qu'on puisse les énumérer ici. On en trouvera

une liste sul'Usante dans la notice que le P. Niceron a consacrée à Du Vair

(Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la république des

lettres, Paris, 1745, in-8, t. XLIII, p. 114). Nous indiquerons seulement la

première édition du traité De Véloquence française et des raisons pourquoi

elle est demeurée sibasse (Paris, L'Angelier, 1595, petit in-12).

Les œuvres de Du Vair ont été réunies dans diverses éditions (Rouen,

1612, in-8; — Cologne, 1617, in-8; — Paris, 1619, in-f). L'édition de Paris,

1641 (Séb. Cramoisy, in-folio), est la plus complète et la plus utile à con-

sulter.

Principaux ouvrages concernant Du Vair : Paul Andral, Éloge de

Guillaume du Vair, Paris, 18.) i-, in-8. — Bibliothèque universelle de Genève,

1839, t. XX et XXI. — Ferdinand Brunot, La doctrine de Malherbe d'après

son commentaire sur Desportes. Paris, IS'.lI, ia-8. — E. Cougny, Guillaume

du Vair, Paris, 1857, in-8. — Louis Milante, Eloge de Guillaume du Vair,

Marseille, 1865, in-8. — George Reynaud, Guillaume du Vair. premier

président du Parlement de Pruvemc, Aix, 1873, in-8. — C.-A. Sapey, Es^^ai

sur la vie et les ouvrages de Guillaume du Vair (Paris, 18i-7, in-8; réimprimé

dans Études biographiques pour servir éi l'histoire de l'ancienne magistrature

française, Paris, 1858, in-8). — Tamizey de Larroque, Lettres inédites de

Guillaume du Vair (Paris, 1873, in-8; extrait de la Revue de Marseille et de

Provence).



CHAPITRE IX

LES ÉCRIVAINS SCIENTIFIQUES

Bernard Palissy. — Ambroise Paré. — Olivier de Serres '.

Utilité de l'étude littéraire des écrivains scienti-

fiques. — La critique littéraire s'attache volontiers aux écri-

vains d'iniagination, à ceux qui, tirant d'eux-mêmes la matière

et la forme de leurs œuvres, font ainsi valoir la double maîtrise

de l'inventeur et de l'ouvrier. Elle néglige davantag-e les écri-

vains d'observation, ceux qui, frappés par quelques jthéno-

mènes extérieurs, les analysent et les exposent. Dans certains

cas pourtant il est aussi instructif d'étudier ceux-ci que ceux-là.

Quand il compose son œuvre, l'auteur passe, en créant, de la

concej)tion à l'expression. Au conlraire, le lecteur — et par

conséquent le critique, — pour juger l'ouvrage et la pensée

qui l'inspira, remonte de l'expression à la conception. C'est

une marche inverse et il se peut, (pien refaisant ainsi le chemin

au rebours, le lecteur n'aijoutisse pas au point même d'où l'au-

teur était [)arli.

Cet inconvénient se produit dans l'appréciation des œuvres de

pure imagination : le critique ne peut alors découvrir les con-

ceptions premières de l'auteur que par ce que celui-ci en a dit.

Les ternies indispensables font défaut }»our établir une compa-

raison absohunent exacte, et on ne saurait évaluer qu'ajtproxi-

]. Par M. l'.iiil lîoniicroii, bililiolliéciiro à FArst'iial.
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mativemeut l'écart eiiii-e la pensée de récrivain et rex[)re.ssioii

(le cette pensée. Au contraire, pour les œuvres d'observation, il

est [)erniis de contrôler ce que l'auleur a vu, ce qu'il a compris,

ce qu'il a exposé. Le point de départ étant fixe ainsi que le

point d'arrivée, on peut suivre les évolutions de l'écrivain et

déterminer, s'il s'éloigne de la route, comment son esprit l'a

égaré. La critique se préci"se et, appliquée de la sorte, elle

fournit des éléments fermes d'information.

Ces considérations sont de mise en tète d'un chapitre consacré

exclusivement à l'étude de la littérature scientifique d'une

période telle que le xvi° siècle, alors que la })rose française

était en pleine formation. Bien entendu, il ne saurait être ques-

tion ici de tracer par étajies les [trogrès de la science, mais bien

d'indiquer comment les découvertes en furent portées à la con-

naissance du public et d'analyser les écrivains qui crurent

devoir s'adresser à la France dans la langue qui était la sienne.

Gomment la prose française, faite maintenant de clarté et de

précision, alors, au contraire, tourmentée et verbeuse, finit-elle

par se clarifier et par s'assagir? Si la marche suivie a été tout

autre pour la poésie que pour la j)rose, c'est que les conditions

n'étaient pas les mêmes. La réforme poétique s'est faite brus-

quement, sous la férule brutale de Malherbe, montrant à tous la

vraie voie et les y poussant par la rudesse plus que par la per-

suasion. C'est presque un coup d'état contre l'ordre de choses

accepté et établi. Par sa poétique <d par sa syntaxe, Ronsard est,

en effet, plus compliqué que Marut. Quelle que fût la justesse

de ses visées et la valeur de ses conquêtes, la Pléiade voulut

trop prendre, elle dévoya la langue des vers et la fausse route

s'accentuait en se prolongeant. La brusque intervention de

Malherbe fit la part de ce qu'il fallait garder ou rejeter et remit

les choses en bon chemin. Pour la prose, au conti'aire, nul

changement de front soudain : l'évolution fut longue, normale,

presque raisonnée. Les chefs de file l'exécutèrent d'eux-mêmes,

tout d'al)ord, régulièrement, et la marche en avant se trouva

tracée ainsi. L'invention verhale de Rabelais, bien que moindre

qu'on ne le croit, est assurément plus grande que celle de Mon-

taigne, son lexi(|ue plus verbeux, sa syntaxe plus touffue. Plus

lai'd même on fui bien vite fi'appi'' (hi manque de cohésion du
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lancace do Montaigne et on lui faisait le reproche d'être trop

« épais en ligures », alors qu'on ne l'adressait pas encore, bien

que plus mérité, à Ronsard ou à Du Bartas, ce Ronsard pro-

vincial. D'elle-même la prose française prenait conscience de

son véritable rôle et s'y préparait graduellement. Aussi, au

terme de l'évolution, on trouve Du Vair ou CoëtTeteau, au lieu

d'y voir figurer Malherbe.

Mais à côté de cette raison principale, il convient de faire

place à une autre moins élevée et d'ordre plus général. L'action

des poetœ minores fut nulle dans la formation de la langue poé-

tique. Qu'ils fussent du groupe de Marot ou qu'ils appartinssent

à la Pléiade, ils suivirent docilement leur chef de file, lui

empruntèrent ses façons de sentir et la manière de les exprimer.

Au contraire, les prosateurs de marque furent nombreux et leur

influence fut importante. Si leur mérite ne fut pas assez grand

pour les pousser au premier rang, il suffit cependant à frapper

d'un cachet personnel le style qui fut le leur. Jamais la langue

française ne vit en plus grande abondance ces écrivains qu'on

pourrait appeler des écrivains de circonstance, ceux auxquels

l'occasion mit la plume à la main parce qu'ils avaient quelques

exploits ou quelques traversées à raconter, quelques observa-

tions ou quelques découvertes à exposer. Et jamais, à aucune

époque de notre histoire littéraire, ces ouvriers inexpérimentés

ne surent tirer plus de ressources, et plus neuves, d'un outil

maniable et souple, bien que l'usage n'en fût pas encore nette-

ment défini. L'examen des auteurs de mémoires ou des voya-

geurs sert grandement à s'en convaincre, moins cependant que

l'étude des écrivains qu'on est convenu de nommer scientifiques.

C'était le temps oi^i l'empirisme du moyen âge faisait place à

l'observation directe et le syllogisme était chassé par l'interpré-

tation des faits. Cette méthode, qui était la bonne, devait donner

à la science sa véritable direction. Elle ne fut pas non plus sans

influence sur la langue. Les plus grands des savants de ce

temps étaient des ignorants (|ui durent conquérir le savoir eux-

mêmes, « avec les dents », comme le dit Palissy. Il leur fallut

écrire en français et former à leur usage une langue qui n'avait

pas encore servi à cela, comme ils créaient aussi leur outillage

scientifique. Ils la firent claire, nette, précise bien que redon-
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liante encore, pareille à leur esprit. Nous pouvons contrôler

maintenant comment ils observaient et comment ils rendaient

ce qu'ils avaient vu. Ce contrôle a été appliqué aux œuvres de

quelques-uns et a donné les meilleurs résultats. S'il était étendu

à tous, il permettrait de fixer avec une singulière assurance le

rôle de la littérature scientifique dans la formation de la prose

française. D'ores et déjà on peut affirmer que ce rôle fut consi-

dérable et que, quand les observateurs furent précis et exacts,

ils surent parfaitement s'exprimer, trouvant alors des termes

de comparaison frappants, des expressions propres à rendre les

moindres détails de leur pensée, un style technique qui va droit

au but. Lorsque l'objet à décrire est net et bien défini dans

l'esprit qui le considère, le langage devient de même net et

défini ; il ne s'attarde en circonlocutions que lorsque l'imagina-

tion de l'auteur se perd en des visées plus hautes et plus nébu-

leuses, où la raison se guide mal, donnant ainsi par avance la

confirmation du célèbre aphorisme : ce qui se conçoit bien

s'énonce clairement.

Cette remarque ne s'applique jusqu'ici qu'aux écrivains et

aux savants d'observation. On peut l'étendre plus justement

encore aux sciences exactes. Les mathématiciens qui écrivaient

alors en français surent être parfaitement clairs et concis. Le

XVI* siècle ne fut pas le siècle de la spécialisation. Lorsque les

esprits s'étaient adonnés à une sorte d'études, ils ne se croyaient

pas interdit de l'abandonner désormais. Beaucoup d'entre eux

touchèrent à tout et sont intéressants à considérer sous leurs

divers points de vue. Par exemple, le poète Jacques Peletier,

du Mans, exposait en même temps les principes de l'art poétique

et ceux de l'arithmétique, de la géométrie et même de l'algèbre.

Si on l'examine successivement sous ces aspects différents, on

se convaincra bien vite qu'il a su parfaitement exprimer ses

conceptions les plus exactes et que son style a pris au contact

de l'esprit géométrique une netteté concise qu'il n'a pas ailleurs.

Poète médiocre, conteur déjà supérieur, Peletier est, comme
vulgarisateur scientifique, digne qu'on le considère pour la pré-

cision de son style et de l'exposition de ses vues. Dans l'explica-

tion de bien des problèmes ou de théorèmes faite i)ar des

mathématiciens d'alors, il ny aurait rien à changer maintenant,
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au point de vue de la langue, qui moule heureusement les

formes de la pensée quand elles sont arrêtées. D'autres exemples

pourraient servir encore à le démontrer. Abel Foulon, l'inven-

teur de l'holomètre, tandis qu'il exposait le secret de sa décou-

verte, s'efforçait de traduire Perse en vers français. Pour

s'attacher ainsi à un auteur obscur, comme on l'a dit, mais

serré et pressant, il fallait forcer sa lang-ue à la concision de

l'orie-inal et la croire ca])ahle de rig^ueur. Biaise de Yigenère, le

savant polvgraphe, se livrait aussi à des travaux scientifiques

et découvrait l'acide benzoïque. On peut assurer que son style,

prolixe et confus d'ordinaire, a su trouver alors plus de fermeté

dans l'expression. Assurément tout cela n'est pas suffisant pour

faire place à ces écrivains dans luie histoire de la littérature en

France. Il me semble cependant qu'il n'était pas inutile de

prononcer leurs noms. Ils jalonnent la route et marquent les

étapes qui doivent nous conduire aux grands écrivains, à ceux

(lui surent voir et parler avec netteté, à ceux qui furent à la

fois clairs, précis et personnels dans leur langage comme dans

leur observation.

/. — Bernard Palissy.

Les premiers travaux. — La biographie de Bernard

Palissy, comme celle de quelques-uns de ses contemporains,

débute par une double incertitude. Quand et où naquit-il? On

ne saurait le dire sûrement. Une indication d'Agrippa d'Au-

bigné, un coreligionnaire et un voisin de Palissy, reporterait

à 1499 la date de naissance de celui-ci. Au contraire, La Croix

du Maine fait entendre que le potier vit le jour vers 1520,

tandis (|ue Pierre de L'Estoile, qui fréquenta Palissy et signa

le privilège de son second ouvrage, indique lolO. C'est là un

moyen terme entre les deux chiffres extrêmes; aussi les his-

toriens les plus autorisés de Palissy s'y sont tenus. Mais était-il

Agenais ou Saintongeois? Tout ce qu'on sait de précis à ce

sujet, c'est que La Croix du Plaine déclare Palissy « natif du

diocèse d'Agen en Aquitaine », — fait confirmé peu après par
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un autre contemporaiii, IMiililiert Marescluil, sieur de La Roche,

— et que Palissy lui-même appelle par deux fois la Saintonge

seulement « le pays de son habitation ». Tout ceci peut donc

faire croire que Palissy, né ailleurs qu'en Saintonge, où il

s'était fixé, avait sans doute vu le jour en Agenais. Prétendre

affirmer davantage n'est que présomption, et tous les arguments

dont on a usé jusqu'ici en faveur de telle ou telle opinion n'ont

d'autre valeur (jue celle d'hypothèses plus ou moins ingénieuses.

La première profession de Palissy fut, comme il le dit, « l'art

de peinture et de vitrerie ». On n'en saurait conclure pourtant

qu'il rendiiit tout à fait les mêmes services que nos modernes

vitriers. Alors, « les vitriers — c'est Palissy qui parle — fai-

soyent les figures es vitreaux des temples ». Ils étaient propre-

ment des peintres-verriers et c'est à cette besogne plus relevée,

la confection des vitraux de couleur, que l'artisan dut s'em-

ployer surtout, et prendre quelques-uns de ces germes d'art qui

allaient si bien s'épanouir plus tard. Mais si le métier était hono-

rable, il n'était guère lucratif, surtout à cette époque où il ne

donnait pas de « quoy payer les subsides des princes ». Palissy

fut contraint de demander de nouvelles ressources à une autre

occupation, « la pourtraiture », c'est-à-dire le levé des plans.

Arpenteur, géomètre, vraisemblablement tout en restant verrier,

Palissy acquit ainsi quelque réputation et quelque avantage :

il était expert dans les procès fonciers et, après qu'un édit du roi

François l" eut ordonné la confection d'une sorte de cadastre

des marais salants pour percevoir la gabelle, c'est Palissy qu'on

finit par charger de ce travail, et il s'en tira à son honneur.

Palissy en Saintonge. — Comme on le voit, Palissy était

alors en Saintonge, et il s'y était fixé d'assez bonne heure,

scmble-t-il, dans la petite ville de Saintes. Mais quand y vint-il

et pour quelle raison? Qui le sait? Pareille en cela à l'existence

de la foule dans laquelle elle était confondue et dont les humbles

et persévérants efforts n'ont pas laissé de traces dans les sou-

venirs des hommes, la vie du rude travailleur s'est écoulée sans

marquer toutes les étapes qu'il nous }tlairait maintenant de

relever. Cette vie fut surtout une vie intérieure, faite de la lutte

opiniâtre d'une foi sans faiblesse contre une mauvaise fortune

qui ne cesse guère (|ue pour reconuuencei'. On ne peut connaître
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ces labeurs, ces angoisses, ces drames intimes que par ce qu'en

a dit celui qui en a souffert. Et d'abord, le premier mal qui

pesa sur l'artisan, c'est l'ig-norance, l'ignorance fille de la pau-

vreté. Il lui fallut acquérir cette science dont il manquait et qu'il

désirait tant posséder : « Elle se donne à qui la cherche », s'est

écrié noblement Palissy, et il se mit à s'instruire avec une

ardeur sans égale, saisissant des lambeaux de savoir, comme

il le dit, « avec les dents ». Mais Palissy était homme à s'em-

parer de force de ces connaissances qu'il convoitait et dont

l'enseignement des maîtres n'avait pu lui ménager l'accès. Sur-

tout il observa la nature, essayant de lire dans ce grand livre

ouvert à tous les yeux, ce qui s'offrait à ses propres regards.

Quand ses occupations professionnelles l'amènent le long de

l'Océan, c'est la mer qu'il étudie, avec ses mouvements divers,

ses envahissements et ses reculs. Son esprit judicieux saisit

les phénomènes éternels, s'y attache et essaie de les expli-

quer à sa façon. La côte n'a pas de secrets pour Palissy et le

pavs santon revit dans ses livres tel qu'il est encore mainte-

nant. Les terrains abandonnés par les eaux retiennent surtout

son attention et la présence de coquillages fossiles dans certains

bancs de pierre le préoccupe vivement. Il entrevoit la véritable

nature des fossiles et pose nettement en principe que nulle

pierre ne saurait « prendre forme de coquille ni d'autre animal

si l'original mesme n'a basti sa forme » ; mais sa prescience

ne va pas jusqu'à deviner que ce sont là des dépôts de la mer

ni que la configuration des continents ait pu changer et que les

eaux aient jamais transgressé les limites que la parole de Dieu

leur assigna en les créant. Tel est Palissy, mélange d'esprit

critique et de croyant aveugle, devançant étrangement son siècle

à bien des égards, marchant, à d'autres, étroitement avec lui.

Palissy et la Réforme. — En effet, lorsque la Réforme

apparut en Saintonge, Palissy en embrassa les doctrines avec

l'enthousiasme d'un homme que les nouveautés n'effrayaient

pas et la ténacité de quelqu'un qui ne se rebutait guère aux

difficultés. Sa vie était cependant bien remplie par le lalteur

quotidien, A Saintes, où il résidait, le travailleur s'occupait tout

le jour pour nourrir sa famille chargée d'enfants : lui-même

nous apprend qui! avait « ordinairement deux enfants aux
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nourrices » et les devoirs du père étaient lourds, quoique des

deuils nombreux fussent venus diminuer sa postérité. Retiré

dans une tour des fortifications de Saintes, dont on a pu iden-

tifier l'emplacement à l'aide d'un raisonnement très ingénieux,

Palissy s'y livrait à ses divers métiers. Puis, la journée achevée,

journée de dur labeur pour cet opiniâtre que la fatigue n'arrê-

tait pas, il descendait respirer l'air frais du soir. « Pour me
recréer, dit-il, je me pourmenois le long des aubarées, et en

me pourmenant sous la couverture d'icelles, j'entendois un peu

murmurer les eaux du ruisseau qui passoit au pied des dites

aubarées, et d'autre part, j'entendois la voix des oiseaux qui

estoient sur les dits aubiers. » Palissy avait aussi un jardin qui

lui agréait fort et où il aimait à se reposer. « Je n'ai, dit-il

encore, en ce monde, trouvé une plus grande délectation que

d'avoir un beau jardin. » Là, tandis que son corps reposait,

sa pensée rêvait des projets réalisables peut-être un jour.

« Puisque nous sommes sur le propos des honnestes délices et

plaisirs, déclare-t-il au début de la Recepte véritable, je te puis

asseurer qu'il y a plusieurs jours que j'ay commencé à tracasser

d'un costé et d'autre, pour trouver quelque lieu montueux, propre

et convenable pour édifier un jardin pour me retirer et recréer

mon esprit en temps des divorces, pestes, épidimies et autres

tribulations, desquelles nous sommes à ce jourd'huy grandement

troublez. » Si le sens de l'observation s'affine ainsi chez Palissy

au contact de la nature, le style y prend je ne sais quelle saveur

de bon aloi qui se trahit sous la forme un peu rude du langage.

Ces dernières paroles laissent percer un regret : on y sent que

cette vie de travail et sans doute de misère fut traversée par

quelqu'un de ces orages qui troublaient alors les existences les

plus humbles. Les doctrines de Luther et de Calvin avaient fait

leur apparition en Saintonge, prêchées secrètement par quel-

ques moines défroqués venus d'Allemagne, et Palissy fut un des

premiers à embrasser la cause de la « réformation chrétienne ».

Grâce à lui, son rôle dans ces luttes religieuses nous est connu,

car il a pris soin de raconter lui-même l'origine et le dévelop-

pement des croyances nouvelles dans le « [)ays de son haljita-

tion ». C'est d'abord le récit de la captivité du « [)rêcheur » de

Saint-Denis-d'Oléron et du su[qdice de ses compagnons. Palissy
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en fut le ténutiii, et ce qu'il en rapporte est plein de sympathie

pour ces novateurs qui s'assemblaient en cachette et « qui taci-

tement et avec crainte détracloient de la papauté «. Ces adeptes

nourrissaient en secret leur foi en attendant que l'occasion

s'olVi'it de la confesser puldi(piement. Si l'on en croit Palissy,

cette occasion ne se présenta pour lui que dix ans après; mais

peut-être laissa-t-il entrevoir dès lors des sentiments qui devaient

être soigneusement tenus cachés, car il semble qu'entre temps

il dut efTectuer quelques voyapes qui eurent autant d'intluence

sur ses idées scientifiques que sur ses convictions religieuses.

Les voyages et le retour en Saintonge. — C'est vers

le midi de la France (juil dirigea ses pas, et il descendit jus-

qu'aux Pyrénées. « Il n'y a pas long-temps, dit Palissy. dans son

premier traité, que j'estois au pays de Biard (Béarn) et Bigforre. »

Chemin faisant, il traversa la Guyenne, remarquant le sol

tremblant du bec d'Ambez, observa le mascaret de la Dor-

dogne, parcourut l'Agenais, le Quercy, l'Armagmac, où il vit

pour la première fois cette marne dont la nature et l'emploi

devaient tant l'occuper et, pénétrant dans « le pays devers

Toloze », abordait ainsi une région oii il séjourna assez long-ue-

ment si l'on prend à la lettre une phrase du second traité de

Palissv : « Je me suis tenu quelques années à Tarbes, princi-

pale ville de Bigorre. » La pérég-rination avait été longue, mais,

comme on voit, elle ne fut pas inutile, puisqu'elle mit le voya-

geur en contact avec une nature plus variée. Ajoutons à ces

pavs le Poitou, que Palissy avait visité déjà à diverses reprises,

la Bretagne et la Touraine, où il paraît s'être engagé, et nous

saurons quelles pouvaient être, à cette époque, les connaissances

géographiques de l'artisan saintongeais et les termes de compa-

raison dont il disposait pour essayer son jugement.

Pounpioi Palissy s'éloigna-t-il ainsi de son logis ordinaire?

Le plus récent de ses biographes, M. Ernest Dupuy, a supposé

fort ingénieusement, en rapprochant certains textes, que maître

Bernard avait bien pu être appelé par le roi de Navarre Henri II,

fort soucieux d'instruire ses sujets aux bonnes méthodes de

culture et de leur |)rocui'(M' « b»us moyens pour les enrichir et

les retirer d'oisiveté ». 11 n'est pas téméraire non plus de penser

que Palissy ne fut pas mécontent de respirer, dans les états de
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ce prince, un air i>lus tolérant que celui de la Saintonge. Sa foi

en fut vivifiée, comme son savoir se trouva bien de toutes les

notions nouvelles que lui fournissaient des régions fort diffé-

rentes de celles qu'il connaissait d('jà. Et, au retour dans son

pays accoutumé, on peut dire qu'il y apportait des croyances

plus fermes et un sentiment plus assuré de confiance en lui-même.

La Réforme elle aussi avait fait des progrès en Saintonge. Un

ami de Palissy, Phili])ert Ilamelin, tour à tour imprimeur à

Genève et ministre à Arvert, en fut le principal ouvrier. Mais

son zèle finit par le perdre et on l'emprisonna à Saintes. Ce fut

alors que Palissy n'hésita pas à le réclamer. « Je prins la har-

diesse, dit-il, combien que les jours fussent périlleux en ce

temps-là, d'aller remonstrer à six des principaux juges et magis-

trats de cette ville de Saintes qu'ils aA'oyent emprisonné un pro-

phète ou ange de Dieu, envoyé pour annoncer sa parole,... leur

assurant qu'il y avoit onze ans que je cognoissois ledit Philibert

Hamelin d'une si sainte vie, qu'il me sembloit que les autres

hommes estoyent diables au regard de lui, »

Cet acte de courage ne sauva pas Hamelin, qu'on brûla à

Bordeaux, le 18 avril 1557, mais il ne perdit pas Palissy. Pour-

tant celui-ci ne se cachait guère, et il semble qu'en l'absence

d'un représentant plus autorisé, c'est lui qui se mit à prêcher les

doctrines nouvelles à la petite communauté de Saintes. Celle-ci

d'ailleurs croissait rapidement, grâce à l'esprit pacificjue du pas-

teur Claude de la Boissière, grâce surtout à la tolérance que

les pouvoirs publics accordaient aux huguenots. C'était le temps

oij les doctrines politiques du chancelier de l'Hospital commen-

çaient à se faire jour et où l'on s'efTorçait de vaincre par la dou-

ceur un mal que les persécutions n'avaient fait qu'aggraver. Si

on croyait Palissy sur parole, ce temps aurait été, à Saintes et

dans la région, une époque de paix merveilleuse et de félicité

presque paradisiaque. A vrai dire, là comme ailleurs, les

réformés surent mal profiter des bonnes dispositions à leur

endroit, et, devenus intolérants et pillards à leur tour, ils ame-

nèrent bien vite une réaction violente contre eux, dont Palissy

faillit être la victime.

La recherche d'un art nouveau. — Lorsqu'il vit (pie

les choses tournaient (h' la sorte, Palissy essaya de se tenir

Histoire de la langue. III. Ov
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à Técart : « J<^ me retiray, dit-il, secrettement en ma maison

pour ne voir les meurtres, reniemens et détroussemens qui se

faisovent es lieux champestres ». Mais les catholiques ne lui

eurent pas i^rand c:ré de cette abstention, et, dès qu'ils furent

maîtres de la ville de Saintes, ils s'empressèrent de se saisir

de Palissv et décidèrent de détruire les travaux auxquels il

s'occupait : « Mes hayneux, dit-il encore, soudain que je fus

prisonnier, firent ouverture et lieu puldic de partie de mon

hastelier et avoient conclu en leur maison de ville de jeter

mon hastelier à bas. » C'est le seigneur de Pons et sa femme,

Anne de Parthenay, qui eurent assez de crédit auprès des éner-

gumènes pour empêcher la réalisation de leur stujdde dessein.

Quant à Palissy lui-même, bien que le duc de Montpensier,

commandant en chef des armées catholiques, lui eût donné un

sauf-conduit, bien que le seigneur de Burie, le seigneur de

Jarnac et le seigneur de Pons eussent tenté de le délivrer, on

l'envoya « de nuit à Bordeaux, par voies obliques », pour

attendre que son procès fût fait par le parlement.

C'est le connétable de Montmorency qui fît élargir le prison-

nier et emplova « la reine mère pour le tirer hors des mains de

ses ennemis mortels et capitaux ». Palissy travaillait en efï'et

pour le connétable lorsque tous ces événements se produisirent,

et son atelier avait été en partie « érig('> » aux dépens de son

protecteur. Cet atelier (jui tenait tant au cœur de Palissy abri-

tait les essais d'un art nouveau auquel celui-ci se livrait avec

une ardeur sans relâche et qui devait illustrer son nom : la

recherche des émaux et la confection des « rustiques fîgulines ».

Palissy a raconté lui-même comment la vue d'une coupe émaillée

le transporta au point de donner à son activité une direction

tout autre. « Sçache, dit-il à son lecteur, qu'il y a vingt-cinq ans

passés — ceci est imprimé en 1580 — qu'il me fust montré une

coupe de terre tourn(''e et esmaillée d'ime telle beauté que dès lors

j'entray en (lis[tute avec ma propre pensée. » Mais si l'apprenti

émailleur narre volontiers })ar le menu tous ses déboires, s'il

les dramatise même au besoin, il est loin de nous donner sur

cette évolution de ses travaux tous les renseignements que nous

voudrions savoir, d'en analvser la genèse comme nous le souhai-

terions.
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Quelle était cette coupe fameuse? Un émail allemand? une

maïolique italienne? ou, tout simplement, une faïence française,

de celles dites d'Oiron ou de Saint-Porchaire? On a beaucoup

disserté à ce sujet sans arrivera un résultat positif. Dans quelles

circonstances Palissy la vit-il et à quelle date précise de sa vie?

Autres incertitudes qu'on n'est pas parvenu à lever. Nous savons

seulement que l'impression produite par cet objet d'art fut pro-

fonde et qu'en révélant à Palissy une forme inconnue de la

beauté plastique, elle lui inspira le désir d'arriver à égaler une

pareille œuvre, sinon à la parfaire et à la surpasser. Presque

toutes les connaissances faisaient défaut à Palissy pour se diriger

sainement dans la voie nouvelle où il s'engageait. Il s'applique

aussitôt à les acquérir, comme il s'ingénia à construire de ses

mains les instruments de travail nécessaires à ses essais. Lui-

même nous a dit, peut-être avec trop de complaisance, toute

cette besogne pénible : les débuts longs et douloureux, les ten-

tatives infructueuses, trop hardies, l'ivresse des demi-succès,

l'abattement des mécomptes, l'àpre désir de réussir malgré tout.

Le dénuement augmente chaque jour. Qu'importe à cette âme
énergique, qui ne faiblit un instant que pour mieux se raidir

ensuite? Tout entier à son idée, ses soufirances physiques ne

l'atteignent pas, et celles de ses proches le touchent sans le

convaincre. « J'estois en une telle angoisse que je ne sçaurois

dire, confesse-t-il, car j'estois tout tari et desseiché à cause du

labeur et de la chaleur du fourneau; il y avoit plus d'un mois

que ma chemise n'avoit seiche sur moy ; encore pour me consoler

on se moquoit de moy, et mesme ceux qui me dévoient secourir

alloient crier par la ville que je faisois brusler le plancher : et

par tel moyen l'on me faisoit perdre mon crédit et m'estimoit-

on estre fol. » Écoutons-le encore faire le récit de quelques

autres de ses déboires : « J'ay esté plusieurs années que n'ayant

rien de quoy faire couvrir mes fourneaux, j'estois toutes les

nuits à la mercy des pluyes et vents, sans avoir aucun secours,

aide ni consolation, sinon dos chats-huants qui chantoyent «l'un

costé et les chiens qui hurloyent de l'autre
;
parfois il se Icvoit des

vents et tempestes qui souffïoyent de telle sorte le dessus et le

dessouz de mes fourneaux que j'estois contraint quitter là tout,

avec perte de mon labeur, et me suis trouvé plusieurs fois
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qu'ayant tout quitté, n'ayant rien de sec sur moy, à cause des

pluies qui estoyent tombées, je m'en allois coucher à la mi-nuit

ou au point du jour, accoustré de telle sorte comme un homme

que l'on auroit traîné par tous les bourbiers de la ville ; et en

m'en allant ainsi retirer, j 'allois bricollant sans chandelle et

tombant dun côté et d'autre, comme un homme qui seroit ivre

de vin, rempli de grandes tristesses; d'autant qu'après avoir

longtemps travaillé je voyois mon labeur perdu. Or, en me reti-

rant ainsi souillé et trempé, je trouvois en ma chambre une

seconde persécution pire que la première, qui me fait à présent

€smerveiller que je ne suis consumé de tristesse. » Ce véritable

supplice dura pourtant plusieurs années. « Bref, j'ay ainsi batelé

l'espace de quinze ou seize ans : quand j'avois appris à me

donner garde d'un danger, il m'en survenoit un autre lequel je

n'eusse jamais pensé. »

Le premier livre de Palissy. — Il semble que cette

période de douloureux tâtonnements fût achevée lorsque l'ar-

rivée des catholiques à Saintes interrompit si brusquement les

travaux de Palissy. A peu près maître de ses procédés, celui-ci

obtenait déjà des résultats que ses contemporains appréciaient,

bien qu'ils ne le satisfissent pas lui-même. Comme on l'a vu,

il travaillait alors pour le connétable de Montmorency, qui,

venu en Saintonge pour châtier les troubles de la gabelle, put

juger de visu du mérite des ouvrages de Palissy et les encou-

ragea. Mieux installé dans une tour des remparts de la ville,

grâce à ce précieux patronage, celui-ci s'occupait à la fabrica-

tion d'ornements pour le château d'Ecouen, possédé par le

connétable. Sans doute, l'orage une fois passé sans de trop

grands dommages à sa personne, Palissy vint se préoccuper

de l'état de son œuvre, car on voit Y « architecteur et inven-

teur des grotes figulines de Monseigneur le Connétable » figurer

sur une quittance datée de Saintes, le 1" février 1564. Mais,

entre temps, maître Bernard avait publié à La Rochelle, un livre

fort important qui résumait ses idées et ses tentatives et dont

nous reproduirons textuellement le titre, malgré sa longueur,

parce qu'il donne une idée assez juste de l'état d'esprit de son

auteur : Recepte véritable par laquelle tous les lioDDnes de la

France pourront apprendre à multiplier et augmenter leurs thre-
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sors. Item, ceux qui nonl jcunaia eu cof/noissance des lettres

pourront (qrprendre une philosophie nécessaire a tous les hahitans

de la terre. Item, en ce livre est contenu le dessein d^un jardin

autant délectable et d'ntile invention qu'il en fut oncques veii.

Item, le dessein et ordonnance d'une ville de forteresse, le j)lus

imprenable qu'ho??ime ouyt jamais parler, composé par maistre

Bernard Palissy, ouvrier de terre, et inventeur des rustiques

figulines du Roy et de monseigjieur le duc de Montmorency, pair

et connétable de France, demeurant en la ville de Saintes (A la

Rochelle, de l'imprimerie de Barthélémy Berton, 1563).

On voit par ce simple énoncé ce que Palissy prétendait mettre

dans son livre. On y découvre aussi quelques traits de son

caractère : la confiance en soi et en ses trouvailles, cette assu-

rance orgueilleuse commune aux inventeurs de tous les temps.

Mais on a voulu voir aussi sur ce frontispice une allusion à la

propre misère de Palissy qui ne s'y trouve pas. Une vignette y
représente un enfant dont le bras est garni d'ailes et qui s'ef-

force vainement d'enlever un fardeau trop lourd. Une devise

dit en exergue : « Pauvreté empèclie les bons esprits de par-

venir. » Tout ceci convenait trop bien à Palissy pour qu'on ne

lui en fît pas une application saisissante. Par malheur Palissy

n'y est pour rien. Cette devise est celle de son imprimeur et, en

l'adoptant, B. Berfon ne l'a pas inventée. Quant au livre lui-

même, c'était bien l'image exacte de ce qui se pressait dans

cette tête en travail, mélange d'idées ingénieuses et neuves et

de rêveries utopiques, amalgame d'esprit critique et de foi, de

convictions raisonnées et de chimères. Palissy avait voulu s'y

mettre tout entier, et il semble qu'il y ait réussi. L'ouvrage est

écrit en forme de dialogue, au fil des idées de l'auteur, qui se

suivent sans enchaînement rigoureux, dans un désordre appa-

rent qui n'est pas sans charme, bien qu'il fatigue l'esprit du lec-

teur. Palissy y parle de tout ou à peu près et émet sur tout des

réflexions nettes, très souvent justes et profondes individuelle-

ment, quoique mal rattachées les unes aux autres. Nous savons

ainsi ce qu'il pense de l'agriculture et des procédés agricoles

d'alors, comment il cx[dique queUpies proldèmes de l'histoire

naturelle et de la chimie; trop fréquemment l'erreur y côtoie la

vérité; mais celle-ci, quand elle se produit, est singulièrement
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personnelle et méritoire : quand il préconise les engrais agri-

coles et explique leur rôle, notamment, Palissy est génial, et il

faut le considérer à cet égard comme le précurseur direct de

Lavoisier et de Liebig. Mais ce que cette première publication

contient de général nous intéresse moins ici que ce qu'elle nous

apprend sur son auteur. Déjà nous y avons recueilli des rensei-

gnements sur le développement de la Réforme en Saintonge. A
côté, se trouve encore une partie plus personnelle et traitée

avec une chaleur plus communicative et plus entraînante. C'est

la description du jardin délectable que Palissy rêvait de réaliser.

Là il plaide pi^o domo ; aussi met-il dans son langage toutes les

ressources de son imagination et de son savoir, dans l'espoir

que quelque grand seigneur séduit par ces inventions lui donnera

les moyens de les exécuter.

Palissy à Paris. — Parmi tout ce qui doit embellir ce

jardin que Palissy décrit avec une complaisance émue, il con-

vient de remarquer surtout qu'il y aura neuf cabinets ornés

d'ouvrages en terre cuite et émaillée. L'inventeur eut-il jamais

le loisir de réaliser totalement ce dessein, et, si ]>ar hasard il

trouva quelque Mécène pour en faire les frais, vint-il à bout

d'une entreprise oii la chimère se mêlait tant à la réalité? Il y

a de grandes raisons d'en douter, car l'esprit de Palissy était

encore mal en équilibre et ses trouvailles l'avaient un peu

grisé, à preuve le plan d'une forteresse idéale qui termine son

livre. Ce qui est plus assuré, c'est que le connétable de Mont-

morencv le chargea d'édifier pour Ecouen un de ces cabinets

rusli(|ues tels que ceux qui devaient orner le jardin délectable.

Et ce haut patronage en amena l)ientùt un autre plus haut

encore. Le roi et la reine mère séjournèrent à La Rochelle en

septembre 1565, deux ans après l'apparition de l'ouvrage de

Palissy. Catherine de Médicis avait déjà rendu un signalé ser-

vice à l'auteur, qui l'en remercie en tête de son livre. Sans

<loule elle voulut lui être agréable encore une fois. Toujours

€st-il que Palissy reçut la commande d'une grotte « pour la

reine en son palais à Paris » et cette grotte était « commencée »

en 1570, ainsi que nous l'apprend un compte de cette date.

L'artiste était alors fixé à Paris et, l'année suivante, il demeu-

rait au faubourg Saint-Iïonoré. Par malheur, la grotte Au
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connétable n'a laissé aucune trace et colle de Catherine de

Médicis ne nous est connue que très imparfaitement, bien qu'on

ait trouvé un croquis du temps qui semble en donner l'aspect,

un devis qui peut avec plus de vraisemblance être considéré

comme authentique et plusieurs fragments de poterie émaillée,

mis au jour en deux endroits, dans la cour du Louvre et aux

Tuileries, dans les fondements de la salle des Etats. Mais il

n'est pas impossible de se faire une idée exacte de ce que

devaient être alors les procédés de Palissy et la nature de ses

œuvres. Certaine fontaine rustique, formée d'un rocher chargé

do grenouilles qui laissent tomber l'eau sur d'autres animaux

ou sur des plantes reproduits en relief tout à l'entour, n'est

évidemment qu'une réduction des travaux plus considérables

auxquels Palissy s'occupait dans les jardins dos Tuileries ou

dans ceux d'Ecouen. C'est la période la moins tourmentée de

la vie de Palissy et celle qui sans doute fut la plus féconde. La

protection des g-rands lui paraissait assurée et il était alors

maître de son art. Après do longs efTorts, il avait su le rendre

propre à toutes sortes de travaux bien personnels, moins amples

que les grottes dont il a été question, plus répandus aussi et plus

nombreux : plats, vases, récipients ou plaques en relief. Sans

prétendre dresser une classification qui ne saurait avoir rien de

rigoureux, on peut distinguer dans les œuvres de Palissy celles

où les éléments rustiques prédominent et celles où les ornements

champêtres ne sont qu'un accessoire et accompagnent une scène

ou un groupe d'une tout autre allure. Les unes procèdent

apparemment de la |)remière manière de l'artiste et furent

fabriquées sans doute à l'époque dont nous parlons. Leur réa-

lisme est un peu trop naïf et leur ornementation trop chargée;

le modelage des objets est presque mécanique, la coloration

sombre et pauvre. Les autres, au contraire, marquent un pro-

grès réel vers un art plus élevé, plus éclatant, plus simple et

plus élégant. L'émail y tient la plus large place, exquis mainte-

nant et inimitable, singulièrement harmonieux de tons et juste

d'exécution. Si bien que, j)Our résumer l'évolution artistique de

l'émailleur, on peut dire avec M. Dupuy : « Pendant que le

genre rusti(|Lie se réduit peu à peu dans l'œuvre de Palissy jus-

qu'à ne plus laisser, sur certaines pièces, que des traces, l'émail
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jaspé prend une importance de plus en plus grande, et, sans

quitter les parties cachées de la pièce, il sert habituellement, il

suffit quelquefois, à la décoration des parties apparentes. »

Nouveaux voyages. — Palissy conférencier. — Les

persécutions religieuses vinrent encore une fois intcrrom[»re

l'activité de cette production. Palissy était domicilié à Paris

lors de la Saint-Barthélémy et il échappa au massacre. C'est

tout ce qu'on en sait. JMais il dut quitter la ville et se résoudre

à voyager. Palissy, qui avait poussé ses recherches de savant

dans les contrées qui avoisinent Paris, la Brie, la Champagne,

la Picardie, fut contraint de s'éloigner jusque dans les Ardennes

et d'y séjourner assez longtemps, si l'on en jug-e par les nom-

breuses observations qu'il en rapporta, protégé alors contre le

fanatisme catholique par le protestantisme du duc de Bouillon.

Cette pérég'rination, poursuivie jusque dans le pays de Lièg^e,

ne fut pas inutile aux connaissances scientifiques de Palissy;

mais on ne saurait dire que ses œuvres artistiques en aient

retiré quelque profit. Et lorsque, les passions étant apaisées,

Palissy put, peu de temps après, rentrer à Paris, l'émailleur

n'y trouva plus les mêmes hautes protections. Dès 1575, sa

grotte du jardin des Tuileries était abandonnée et en partie

ruinée, et, si la confection de travaux moins importants lui res-

tait encore, il ne semble pas qu'elle pût suffire à tous ses besoins,

car on le vit alors demander d'autres ressources à des leçons

publiques dans lesquelles il exposait ses doctrines scientifiques

et montrait ses collections d'histoire naturelle. « Je m'avisay, dit

Palissy, de faire mettre des affiches par les carrefours de Paris,

afin d'assembler les plus doctes médecins et autres, auxquels je

promettois monstrer en trois leçons tout ce quej'avois connu des

fontaines, pierres, métaux et autres natures; et, afin qu'il ne s'y

trouvas! (|ue des plus doctes et des plus curieux, je mis en mes

affiches que nul n'y entreroit qu'il ne baillast un écu à l'entrée

desdites leçons, et cela faisois-je en partie pour voir si par le

moyen de mes auditeurs je pourrois tirer quelque contradiction,

qui eust plus d'asseurance de vérité que non pas les preuves que

je mettois en avant. » Il est vraisemblable que la gène du con-

féi'encier avait plus de part à cette mesure que celui-ci ne veut

l'avouer. Toujours est-il (juc ces leçons publiques eurent des
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succès : commencées pendant, « le caresme de Tan mil cinq cent

septante cinq », elles continuèrent l'année suivante. Elles furent

suivies par un auditoire assez nombreux, qu'il est très facile de

reconstituer presque en entier, car Palissy a pris soin de con-

server les noms de trente-quatre des plus notables de ceux qui

les fréquentèrent.

Le second livre de Palissy. — Palissy exposait ainsi

ses théories scientiiiques et, pour les a])puyer, il montrait en

public les échantillons d'histoire naturelle qui les lui avaient

inspirées. Il n'est pas malaisé de retrouver le fond de ces doc-

trines dans le nouvel ouvrag-e que Palissy allait mettre sous

presse et qui devait voir le jour en 1580, de même qu'il est

facile de reconstituer le titre des leçons d'après le titre même du

livre. Le voici intégralement : Discours admirables de la nature

des eaux et fontaines tant naturelles qu artificielles, des métaux,

des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des esmaux,

avec plusieurs autres excellens secrets des choses naturelles, 'plus

un traité de la marne fort utile et nécessaire pour ceux qiit se

meslent de VcLgriculture, le tout dressé jKir dialogues esquels sont

introduits la Théorique et la Prccctique, par Bernard Palissy,

inventeur des Rustiques Fir/ulines du Roy et de la Reyne sa mère

(A Paris, chez Martin le jeune, à l'enseigne du Serpent, devant

le collèg'e de Cambrai, 1580). Ecrit en forme de dialogue, comme
le premier ouvrage de Palissy, entre Théorique qui représente

surtout les traditions erronées, puisées dans les livres, et Pra-

tique, qui est la voix de la propre expérience de l'auteur et des

doctrines qu'il croit justes, celui-ci est plus rempli encore que

l'autre et montre mieux la personnalité complexe de l'homme

qui le composa. C'est là qu'on peut étudier avec le ])lus de

profit le savant et l'écrivain.

Ainsi qu'on vient de le voir par l'énoncé même du titre, il y a

beaucoup de choses, et le plus souvent fort disparates, dans le

livre de Palissy. Nous avons déjà fait de notables emprunts à la

partie qui traite des émaux, car l'artiste y donne, sinon le secret

de ses travaux, du moins le détail des tribulations endurées pour

trouver ce secret. On a fait un reproche à Palissy d'un pareil

silence, et on n'a pas eu lort. Il n'y a })as d'autre raison pour

l'expliquer que l'état d'esprit même de ]*alissy : c'était un inven-
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tour dans toute la force du terme, très heureux assurément

qu'on admirât ce qu'il avait trouvé, mais ne désirant nullement

divulg^uer ce qui lui avait coûté tant de peine. Lui qui expose

volontiers ses idées les plus contestables et les défend sans en

démordre, promettant quatre écus à qui les démentira, il cache

avec soin ses expériences les plus convaincantes et ses décou-

vertes les plus assurées. L'œuvre du savant est, en effet, chez

Palissy, très mêlée et très contestable : à côté de remarques

géniales se trouvent des hypothèses hasardées et insoutenables.

Observateur profond, expérimentateur sagace, Palissy est un

théoricien trop hardi, généralisateur téméraire et impatient de

conclure. Sans doute, il serait déraisonnable d'oublier qu'en

avance sur son siècle à bien des égards Palissy ne pouvait faire

en tout abstraction de son temps, et ses défauts sont ceux de

ses contemporains, moins apparents encore et atténués. Nous

ne saurions ici pousser plus loin cette analyse ni énumérer

toutes les idées nouvelles qui sortirent de ce puissant cerveau.

Elles sont trop nombreuses et trop importantes, et c'est à bon

droit que les physiciens, les chimistes et les géologues consi-

dèrent de nos jours Palissy comme un de leurs ancêtres les

plus certains et les plus glorieux.

Le savoir de Palissy. — Il est hors de doute que Palissy

n'a pas tiré des livres ce que les siens contiennent de meilleur.

La partie la plus vraie de sa « philosophie naturelle » lui vient

de ses observations propres, comme ses explications les plus

justes sont celles que sa raison lui suggère ou que son intuition

lui propose. Il avait d'ailleurs assez peu lu et il semble qu'il

en ait gardé quelque désillusion, apparemment parce que l'insuf-

fisance de son instruction première ne mit ]tas à sa portée les

auteurs dont il eût pu tirer le plus de profit. C'est surtout dans

les dix-sept années qui séparent la publication de ses deux

ouvrages que s'est faite l'éducation intellectuelle de Palissy, et,

ignorant comme il l'était du latin et du grec, il ne manqua sans

doute pas de lire les livres écrits ou traduits en français entre

ces deux dates. Le potier cite souvent les saintes écritures parmi

ses propres réflexions, et en particulier les Psaumes dont l'un,

le psaume cent quatrième, lui inspira même son projet de Jardin

délectahle. Parmi les auteurs de l'antiquité profane, il n'en
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connut guère qui l'aidèrent dans ses travaux. Aristote lui échap-

pait et il le nieutionne d'une plume assez dédaigneuse. Si Pline

put lui être plus familier, il ne semble pas qu'il en ait tiré beau-

coup de chose. Seul Vitruve est cité parfois dans les ouvrag-es

de Palissy, et traité avec quelque considération, moindre cepen-

dant que celle qui eût convenu. Palissy pratiqua davantage les

philosophes hermétiques du moyen âge, mais cette époque

n'avait pas pour lui une acception bien déterminée et il n'en

apprit presque rien. Si l'on s'en tient aux résultats acquis, deux

noms — des noms de contemporains — doivent seulement être

retenus : celui de Pierre Belon et celui de Cardan. Novateur

lui aussi, à sa manière, et aussi investigateur que Palissy,

Belon a fourni à ce dernier plusieurs observations qui n'ont

pas été superflues. Quant à Cardan, si Palissy déclare l'avoir

étudié, peut-être ne confesse-t-il pas assez ce qu'il lui doit : quel-

ques idées qui purent agir sur lui, même à son insu. Mais il

n'est pas téméraire d'affirmer que Palissy ne demanda guère

aux lectures assez rares qu'il dut faire que la conlirmation de

ses propres observations. Comme la genèse de son art, celle de

sa science fut laborieuse et solitaire. Il en résulte un savoir

singulièrement personnel, oi^i se reflète encore l'image de cet

homme tenace avec ses traits heurtés et nets.

Son style. — C'est toujours cette préparation indépendante

qui donne au langage de Palissy un accent si pénétrant. Formé

hors de la connaissance de l'antiquité classique et loin de la

tradition que la Renaissance et l'humanisme avaient fait préva-

loir, le style de l'artisan devenu écrivain par la seule force de

son génie n'en est que plus instructif à analyser. De même qu'il

lui fallut construire de ses propres mains les fours qui devaient

abriter ses travaux, de même, pour en exposer les résultats au

public, il lui fallut préparer pour son propre usage une langue

capable d'exposer et de faire entendre ce qu'il avait conçu

et exécuté. Le langage du temps manquait de clarté et de pré-

cision pour cela et les quelques termes scientifiques en cours

avaient une acception si vague qu'elle ne pouvait qu'embar-

rasser. Le ])remier soin de Palissy est donc de définir exacte

ment les termes qu'il se propose d'employer. Son exposition y
gagnera en clarté, et son argumentation en vigueur. Aussi sa
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prose, parfois tortueuse et pénible, comme la parole d'un ouvrier

dégrossi trop tard, est toujours appropriée au sujet. BrèAe et

lumineuse lorsqu'elle expose, elle devient, quand la passion

réchauffe, étrangement vivante et colorée. Car, si Palissy a

gardé dans son style quelque chose de la gaucherie du paysan, il

en a la vigueur de sentiment et d'expression, qui mêle heureu-

sement le charme du parler populaire à l'exposition scientifique

et égaie d'une image naturelle et plaisante la précision parfois

aride du récit.

Comme Léonard de Yinci, avec lequel il a bien des traits

-communs, Palissy regarde en artiste le monde qu'il analyse en

savant. Rustique, nul ne le fut plus que lui. Il l'était par

métier, pourrait-on dire, et l'observation directe de la nature,

loin d'en affaiblir l'impression sur lui, l'affine au contraire et

l'accroît. Palissv s'elYorce bien visiblement de parler le langage

d'un savant, mais sa science met en usage un bien moins grand

nombre de termes nouveaux que ne le fait la seule fantaisie

d'un Rabelais. Son vocabulaire est normal et sa syntaxe aussi;

l'esprit scientifique de l'écrivain se fait jour plutôt dans le choix

des mots et leur définition exacte que dans la constitution d'un

lexique nouveau. La fantaisie, elle, se montre dans l'emploi

de telle locution prime-sautière qui accompagne l'expression

technique et la fait passer. En étudiant ainsi de près la langue

de Palissy, M. Dupuy a même cru y découvrir une habitude

particulière à son auteur et en a fait la remarque : « Cette habi-

tude, dit-il, consiste à unir le mot populaire et le mot savant,

comme pour les éclairer l'un par l'autre. » Ainsi présentée, la

remarque est trop absolue. Ce n'est pas là une particularité

caractéristique de Palissy, et on n'y saurait voir un cas isolé.

C'est bien plutôt une simple redondance habituelle à plusieurs

écrivains, et en particulier à Montaigne, dans les œuvres de qui

il ne serait pas malaisé d'en retrouver des exemples typiques et

nombreux. Aussi bien, la comparaison, si on la faisait sur ce

point, amenèrerait d'autres rapprochements entre ces deux écri-

vains, nourris dans la même région, quoique en des milieux fort

différents, expressifs l'un et l'autre dans leur verve ingénieuse

et vive. La jHose de Palissy, comme sa ju'opre personnalité, est

plus foi'to et plus drue, moins liabile aussi et moins riante. Sa
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longue et laborieuse expérience lui a fourni tant de termes de

comparaison que les images naissent naturellement sous sa

plume, neuves, familières et brusques, pleines de justesse et

d'attrait. Il a gardé de son éducation populaire le goût des termes

expressifs du pays, l'amour des proverbes, des dictons alertes

et vigoureux. Les gasconismes et les santonismes abondent ég-a-

lement dans les ouvrag-es du potier. Ce mélang-e trop bien dosé

peut déconcerter sans doute ceux qui prétendent découvrir la

A'éritable patrie d'origine de Palissy aux menues particularités

de son langage. Qu'importe le terroir si la saveur en est péné-

trante et saine et garde encore pour nous un arrière-goùt qui

nous charme toujours?

Les dernières années de Palissy. Sa fin. — On perd

la trace de Palissy après qu'il eut exposé ses idées dans un

ouvrage aussi copieux que les Discours admirables. Nous savons

seulement que ses dernières années furent assombries par des

déboires comme l'avaient été ses débuts. Le succès qui avait

souri un moment à ses efforts n'avait pas tardé à faire défaut,

et la misère revint sur les pas de l'adversité. Quand et comment

Palissy est-il mort? On ne peut pas le dire avec certitude. Un
passage bien connu du Journal de L'Estoile nous apprend qu'il

est mort à la Bastille. Plus tard, Agrippa d'Aubigné est revenu

à diverses reprises sur cette mort et a montré dans trois endroits

de ses œuvres Palissy proche de sa fin ayant un entretien des

plus dramatic|ues avec le roi Henri III, qui se serait rendu dans

la prison pour le presser d'abjurer le protestantisme. Cette mise

«n scène semble bien factice et faite pour donner de l'intérêt

au récit plus que pour rapporter fidèlement les véritables cir-

constances du trépas, si lamentable pourtant, de maître Ber-

nard. Il est hors de conteste que Palissy, enfermé à la Bas-

tille, y « mourut de misère, nécessité et mauvais traitement »,

suivant l'expression de L'Estoile, qui aima « ce bon vieillard »

et l'avait « soulagé en sa nécessité ». Bussy, gouverneur de la

prison, fit, dit-on, traîner le cadavre sur les remparts, comme
celui d' « un chien qu'il était ». Ainsi périt, victime de ses con-

victions, à une date qu'on n'a pas pu préciser encore, en 1589

ou 1590, cet homme courageux que l'adversité n'avait jamais pu

abattre. La su}»rème détresse de Palissy, terminant sa vie comme
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elle avait commencé, a été aux yeux de la postérité une raison

de plus d'honorer son labeur si énergique et de rendre enfin jus-

tice à son o-énie si mal compris de son temps.

//. — Les sciences naturelles : Pierre Selon.

La chirurgie : Ambroise Paré.

Pierre Belon. —- Tandis que le génie de Palissy s'exerçait

à la fois et si puissamment sur tant de points divers, d'autres

ouvriers, moins bien doués et moins personnels, travaillèrent

avec autant d'ardeur à faire avancer la science en d'autres direc-

tions. Si l'étude de la nature avait passionné Palissy, on peut dire

que ce qu'il cherchait surtout dans cette observation c'étaient

les éléments d'une philosophie générale, et son regard ne s'est

pas posé aussi volontiers sur toutes sortes de phénomènes.

L'analyse des forces physiques le retient principalement et il

se complaît aux métamorphoses géologiques, à l'étude de la

matière inerte. D'autres, au contraire, se préoccuperont surtout

de l'être vivant, de sa structure et de son organisme, en obser-

veront les éléments constitutifs et essayeront de les déterminer

avec précision. Les noms de ces investigateurs contemporains

de Palissy doivent figurer justement dans une histoire du déve-

loppement des sciences. On ne saurait les prononcer dans une

histoire de la littérature française, car la plupart écrivirent leurs

ouvrages en latin. Le seul (juil convienne de ne pas oublier ici

est celui du Manceau Pierre Belon (loi 7- 1564). En effet, si

Belon employa fréquemment, pour exprimer ses idées, la langue

qui passait alors pour être celle du savoir, il se servit aussi sou-

vent du français, et son style précis, clair, bien que lourd par-

fois et manquant de relief, mérite assurément de retenir un ins-

tant l'attention sur l'écrivain.

Comme savant, Belon a des idées originales et justes, notam-

ment en anatomie comparée. Il voyagea beaucoup, grâce à la

générosité de quelques protecteurs, visita ainsi les principaux

états européens et poussa jusqu'en Grèce, en Asie et en Egypte.

A son retour, il publia en français la relation scientifique de son
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voyage, intéressante et bien informée, plus pleine d'observations

que d'impressions. Nous avons déjà vu que Palissy y prit quel-

ques faits. Si l'on joint à ce récit un ouvrage sur la nature des

poissons, un autre plus important sur celle des oiseaux et une

dissertation sur la culture et la « manière d'alYranchir et appri-

voiser les arbres sauvages », on aura la liste complète des

ouvrages français de Belon. L'idée la plus ingénieuse et la plus

hardie qui s'en dégage n'a pas manqué d'être remarquée par les

partisans modernes de l'évolution. Belon intitula un chapitre de

son premier livre sur l'histoire naturelle du daupliin : « Que

l'anatomie du cerveau du dauphin convient en toutes ses parties

avec celui de l'homme ». Et ailleurs, en tête de son Histoire de

ta nature des oiseaux (l.^o5), Belon représente un squelette

d'oiseau et un squelette humain, et il indique par les mêmes
lettres les parties qui, selon lui, se correspondent dans les deux

squelettes. Tous ces rapprochements sont assurément d'une

observation sagace. Ils ne frappèrent pas alors l'esprit des lec-

teurs comme ils frappent les nôtres, pas plus, du reste, que les

principes énoncés par Palissy n'eurent, à l'origine, toute leur

portée scientifique. Les contemporains étaient trop mal préparés

à ces nouveautés pour en saisir la vérité durable. Il faut ajouter

encore que la langue de Belon, précise et nette comme son

esprit, pittoresque parfois, souvent déclamatoire aussi, manque

de cette heureuse audace qui séduit et convainc à la fois, éclaire

et ravit tout ensemble par la justesse du terme unie à la grâce

de l'expression et de l'image.

Ambroise Paré. — Si Ambroise Paré, compatriote de

Belon, est plus populaire que celui-ci, c'est sans doute à la

supériorité de son style qu'il le doit; c'est aussi à la nature

même de ses occupations. Ses études, moins spéculatives, cher-

chaient à pénétrer les secrets de l'anatomie humaine et de la

chirurgie, et le public y était trop directement intéressé pour

ne pas accorder plus de renommée à l'homme et plus de consi-

dération à son œuvre. En somme, Paré tenta de faire dans les

parties de la science où son activité se donna carrière ce que

la plupart des savants essayaient de faire alors pour les travaux

particuliers auxquels se livra leur savoir spécial : remplacer,

comme on l'a dit, le syllogisme [)ar l'observation directe des
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faits et on tirer des conclusions pratiques qui, intelligemment

eénéralisées, pouvaient devenir une méthode et une règle. Paré

comprit-il très nettement toute l'étendue de ce principe? Tou-

jours est-il qu'il ne se lassa jamais d'observer et qu'il exposa

les résultats de ses recherches avec conscience et avec talent.

L'enfance de Paré, comme celle de Palissy, fut négligée. « Je

ne veux m'arroger, dit-il lui-même, que j'aie lu Galien parlant

grec ou latin : car n'a plu à Dieu tant faire de grâce à ma jeu-

nesse qu'elle ait été en l'une ou l'autre langue instituée. » Cette

ignorance obligea donc Paré à écrire tous ses ouvrages en fran-

<^ais. Quelques savantasses s'en scandalisèrent. Mais son action

fut plus directe et plus grande et son style dut à cela de garder

([uelque chose de la sève populaire et du vrai parler national.

Ce n'est, au reste, pas le seul point de contact de Paré avec

Palissy. Né sans doute à quelques mois de distance de ce dernier,

A'ers 1510, au Bourg-Hersent, près de Laval, Paré fut tout àfait

le contemporain du potier, puisqu'il mourut en 1590, peu de

temps après Palissy. Il est certain, en outre, que leur longue

existence ne se côtoya pas ainsi sans se rencontrer, car Paré fut

au nombre des auditeurs de Palissy. Ils étaient d'ailleurs bien

faits pour se comprendre et s'apprécier l'un l'autre. Mais là s'ar-

rête le rapprochement. Si les débuts furent laborieux pour Paré,

la vie ne tarda pas à lui devenir clémente. Jeune, il entra comme
apprenti chez un barbier, à Laval ou à Angers, et apprit les

éléments d'un métier qui n'était ni sans profit ni sans mérite.

/Vil x\f siècle, non seulement les barbiers rasaient, mais encore

ils saignaient et pratiquaient les besognes subalternes de la

chirurgie. Pour exercer ces fonctions assez relevées il fallait un

examen et un diplôme préalables. Avant de subir cette épreuve,

Paré vint à l'IIôtel-Dicu de Paris, où il demeura trois ou quatre

ans en qualité de compagnon chirurgien. Il s'y trouvait certai-

nement en 1533. Puis il suivit, en 153", comme chirurgien

attaché à sa personne, le sieur de Montejan, qui marchait contre,

les Impériaux en Provence et en Piémont.

Les campagnes de Paré. — Paré ne rentra à Paris (ju'à

la mort de son protecteur, au commencement de 1539. Il s'em-

pressa de passer les examens nécessaires pour être incorporé

dans la communauté des barbiers, et les avant subis avec
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succès, il repartit bientôt après, à la suite de René de Rohan,

pour Perpignan, que les Espagnols occupaient. Celte campagne

n'ayant pas été fructueuse pour les armes françaises, Paré

accompagna son protecteur en Bretagne et en Hainaut contre

de nouveaux ennemis, toujours en quête lui-même d'observa-

tions justes sur les blessures produites par les armes à feu. Car

ses investigations s'étaient portées alors sur cette partie de la

chirurgie, qu'il essayait d'étudier avec précision pour v intro-

duire des procédés rationnels. Il en rapporta les éléments de

son premier ouvrage sur la j]Jél/iode de traicter les playes falctes

par hacqueltiitcs et aultres bastons à jeu. Publié en lo45, ce livre

contient des innovations heureuses, comme celle de soigner les

blessures avec un onguent au lieu de les cautériser avec l'huile

bouillante et aussi un procédé très simple pour rechercher les

projectiles dans le corps des blessés. Cette théorie devait mettre

Paré en vue, d'autant que la jirafique y répondait et le succès

obtenu grâce à elle en recommanda l'efficacité. La cure la plus

célèbre obtenue alors par Paré fut sans contredit celle de la ter-

rible blessure reçue à la face par François de Lorraine, duc de

Guise, durant le siège de Boulogrne. Le duc de Guise en guérit,

mais son visage garda une larg-e cicatrice qui lui valut, comme
on sait, le surnom de Balafré. La moindre innovation du chi-

rurgien n'était pas davantage de s'exprimer dans son ouvrage

simplement et clairement, sans citations intempestives et sans

digressions oiseuses. Paré se contentait d'exposer les faits, (juil

racontait d'ailleurs soigneusement par le menu, tels qu'il les

avait observés, et en tirant quelques conclusions très précises

avec la netteté de l'expérience et l'assurance de la conviction.

Chacun pouvait comprendre son langage, comme chacun pou-

vait juger du bien fondé de son traitement.

Paré chirurgien. — Ce premier livre fut bientôt suivi de

beaucoup d'autres, écrits avec la même méthode et qui eurent

le même accueil. Ce fut d'abord un traité d'anatomie, pour

lequel Paré fît de nombreuses dissections. Puis, partageant sa

vie entre les travaux du laboratoire, les études de la chirurgie

d'armée et le souci d'une clientèle déjà llorissante, on le voit

tantôt à la ville et tantôt dans les camps, tantôt opérant et tantôt

exposant les résultats de ses o[»érations. Les temps étaienl Irop

lIlSTOIliK DE LA LANGUE. IH. o3
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troublés pour que le barbier put se livrer tranquillement à

l'exercice d'un métier dont il avait singulièrement élargi les

limites. Pourtant, dans un moment de calme, Paré, déjà prati-

cien renommé et auteur de plusieurs découvertes universelle-

ment appréciées, trouva le moyen de chang-er son titre actuel

contre celui de cbirurgien et de passer les examens nécessaires

pour cela. Le 18 août looi, il demanda tout à coup— ex abrupto,

disent les reg^istres du Collège de chirurgie ', — à être admis à

subir les épreuves du baccalauréat en chirurgie. Le 23 du même
mois, le candidat subit donc une épreuve préparatoire sur la

théorie et la pratique de la profession chirurgicale, et, ayant

été reconnu assez capable pour cela, il fut autorisé à passer, le

27, Fexamen de bachelier à l'hôpital des j)auvres. Paré faillit

être refusé, parce que ses réponses parurent faibles et faites

dans un mauvais latin : quo in loco question/'bus et chiruvfiicis

problematibiis illi objectis débiliter et sermone satis barbaro et

corrupto respondit. Il fut admis néanmoins, mais sous la condi-

tion expresse qu'il s'adonnerait davantage à l'étude de la chi-

rurgie et à celle du latin : receptus fuit cà etiam ler/e et coîidi-

tione quod invicem (?) in liîir/uâ latinâ, lutn etiam in chirurgiâ

utenti et docenti paritis frequentissimè versabitur . Le 1" octobre

suivant, Paré présenta sa supplique pour l'acte de licence, cju il

subit le 8 tki même mois, et, là encore, il ne fut admis — les

registres l'assurent — ([ue par considération pour le roi qui le

protégeait. Enfin, le 5 novembre suivant, les maîtres en chi-

rurg-ie assemblés désignèrent l'un d'eux, le cbirurgien Etienne

de La Rivière, pour remettre à Paré, trois semaines a])rès, le

bonnet de docteur. Cette cérémonie n'eut lieu que le 17 décembre,

et, le lendemain, le nouveau docteur dut prendre l'engagement

ti'aditionnel de se conformer aux statuts de la corporation. Nous

avons tenu à mentionner ici toutes les étapes de l'oJjtention de

ce grade et à citer t|uelques lambeaux de ce latin barbare qu'on

reprochait à Paré de négliger. Yingt-trois ans plus tard, un

pampidet anonvme dirigé contre lui raj)pelait encore ces cir-

1. Les orifiinaiix de ces registres n'ont pas été conservés, mais les extraits

concernant Paré ont été transcrits, au xvm° siècle, par le chirurgien Bernard
Peyriliie, dans le tome III, niannscrit et inédit, de son Histoire de la chirurgie,

actuellement gardée à la Idhliotlièque de l'Académie de médecine. Ces extraits

ont été publiés par le Dr Le l'auliiiier dans son livic sur Paré (p. 43-49).
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constances avec aii:revn'. La chose semMerait incroyaMe si on

ne savait combien le monde médical se modifie lentement et de

quelles railleries cruelles Molière put cribler, un siècle après

Paré, l'esprit de routine et la suffisance i;rotesque des Purgons

et des Fleurants de son temps.

Caractère de Paré. — Pourtant lorsque Paré sollicitait

de la sorte son admission dans le corps des cliirurg"iens et

l'obtenait à grand'peine, sa réputation de praticien était solide-

ment établie et répandue jusque chez les ennemis des armes

françaises. Il avait fait de nombreuses campagnes, et chacune

d'elles avait apporté quelque amélioration à sa méthode de trai-

tement, quelque progrès manifeste dans la bonne voie, si bien

(ju'il était inscrit depuis deux ans déjà au rang- des chirurgiens

ordinaires du roi. En 1552, Paré se trouve dans l'Est, où il a

accompagné son protecteur M. de Rohan. Au siège de Dam-
villiers, en juin de cette année, le chirurgien tenta pour la

première fois de faire la ligatiu'e des artères et des veines, après

une amputation, au lieu d'employer le cautère. Cette innova-

tion lui réussit pleinement et elle constitue maintenant le plus

beau titre de Paré à la reconnaissance de la postérité. Puis, à

la fin de cette même année, il pénètre dans Metz assiégé par le

duc d'Albe, pour y porter aux soldats du roi de France quel-

ques médicaments et les secours de son art. Paré a pris soin

de raconter lui-même, et parfois avec beaucoup de A'erve, les

affaires auxquelles il assista et les aventures qui lui survinrent.

Aucunes pages de cette sorte d'autobiographie ne sont plus

vivantes et mieux senties que celles que Paré consacre à ce siège

mémorable. Si les assiégés étaient en butte à bien des maux, les

assiégeants eux aussi souffraient grandement du froid et de la

famine. Paré décrit avec un enjouement narquois les épreuves

des ennemis; ce passage, d'une ironie un peu forcée, donne

quelque idée du style de l'écrivain et de son humeur à la guerre.

Il nous peint gaillardement les soldats de l'empereur couchant

dans deux ]»ieds de neige, à ciel ouvert, avec « une couverture

toute semée d'étoiles luisantes et brillantes, plus claires que fin

or. Et tous les jours avoient draps blancs, et logés à l'enseigne

de la lune, et faisoient bonne chère quand ils avoient de quoi...

Et ne leur falloit nul peii:ne pour détacher le duv<d et la plume



ol6 LES ECRIVAINS SCIENTIFIQUES

(le contre leurs barbes et leurs cheveux, et trouvoient toujours

na|tpe blanche, perdant bons repas par faute de viande. » Cette

iiaieté semble peut-être un peu factice et paraît sonner faux : on

ne saurait oublier que celui qui écrit ainsi est tout ensemble

chirurg-ien et soldat, deux professions (|ui n'ont jamais prédis-

posé beaucoup à la sensiblei'ie. D'ailleurs, Paré devient plus

grave quand il décrit les souffrances de ses propres compatriotes

et le courage de leur défense désespérée. Son langage, sans

cesser d'être vif et coloré, parfois plaisant, prend un accent de

mélancolie })lus pénétrant et plus sincère. Sous l'énergique

impulsion du duc de Guise, les Français enfermés dans Meiz

étaient bien résolus à braver jusqu'au bout la misère et la faim

avant de se rendre à la discrétion de l'ennemi. Déjà on avait

rationné les vivres pour ne pas en manquer tout à fait, et nos

soldats quittaient la table avec appétit, « de peur, dit Paré avec

bonne humeur, qu'ils fussent sujets à prendre médecine ». On

songeait même aux nourritures extraordinaires qui sont le

suprême ressource des affamés, « les ânes, mulets et chevaux,

chiens, chats et rats, voire nos bottes et collets et autres cuirs

qu'on eust ]ju amollir etfricasser ». Chacun avait son r(Mc dans

le combat : les hommes aux remparts, les femmes dans les mai-

sons, qu'elles barricaderaient, ou dans les rues, qu'elles dépave-

raient, si l'ennemi venait à s'emparer de la ville. Chaque édifice,

chaque carrefour était mis en état de défense — une défense

désespérée, — mais tout cela n'eût pas été, comme le dit Paré,

« sans faire beaucoup de femmes veuves et d'orphelins ». Par

bonheur les assiégés n'eurent pas à en venir à ces résolutions

dernières, car l'empereur, voyant la peste dans son camp et

redoutant de ne pas pouvoir prendre une ville qui se défendait

ainsi, se décida à lever le blocus.

Son style. Ses œuvres complètes. — Comme on le voit

aux quelques traits empruntés à sa narration, le pittoresque ne

fait défaut à Paré, lorsqu'il raconte, ni dans l'expression ni

dans l'imag'e. Sous une certaine g'aucherie d'aspect général, son

style garde une saveur prime-sautière qui n'est pas sans charme,

et la fantaisie se montre vite lorsqu'elle est do mise. On retrou-

vera les mômes ([ualités d'entrain dans le récit du siège de

Hesdin, oii Paré était enfermé l'année suivante. Mais là il
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fallut capituler et le chirurgien fut fait prisonnier. Un moment

il voulut feindre, et, sous un déguisement qui lui donnait l'air

d'un « ramonneur de cheminées », passer poui' un personnage

sans importance. Lui-même trahit son savoir-faire en diverses

circonstances et il n'y eut bientôt plus moyen de dissimuler.

Le duc de Savoie tenta alors d'attacher à sa personne un pra-

ticien aussi remarquable . Offres ou menaces , rien ne put

décider Paré à servir l'ennemi, et libéré peu après sans rançon

pour prix d'une guérison inespérée, c'est alors qu'il songea à

acquérir le titre de docteur en chirurgie et qu'il reprit la plume

[tour de nouveaux livres. Revenant à ses études sur l'anatomie

humaine, il complète ses précédents travaux et en tire un

ouvrage plus étendu. La monographie consacrée aux fractures

du crâne et aux plaies de la tète, (|u'il fit paraître ensuite, lui

avait été bien évidemment inspirée par l'accident survenu à

Henri II et auquel la chirurg'ie contemporaine ne sut pas trouver

de remède. La revision et l'amélioration des livres antérieurs,

l'exposition de quelques idées nouvelles semblent avoir occupé

Paré alors principalement. Les livres avaient du succès — plu-

sieurs éditions consécutives en témoignent; — les idées se

répandaient aisément grâce au lang-age intelligible de l'auteur, à

son exposition précise, sans lourdeur, si peu pédante, avec ses

réflexions et ses récits. Il ne manquait plus guère à la g'ioire de

Paré que de marquer, dans un ouvrag'e d'ensemble, la relation

de ses observations entre elles, de tirer le sens général de

ses découvertes et de tracer le plan de sa méthode. Il le fît

dans un gros livre, qui parut en 1564 sous le titre de Dix

livres de chirurgie avec le magasin des instruments néces-

saires il icelle. C'était un traité de la matière aussi complet que

les études de l'auteur permettaient de le faire, et, en rassem-

blant ses travaux, en les coordonnant ainsi avec des expériences

nouvelles, Paré mettait le sceau à sa renommée de savant,

comme il appuyait de preuves plus considérables sa réputation

d'écrivain.

Ce n'est pas à dire que Paré pût alors se livrer exclusivement

à l'exposé et à la paisible })ratique de son art sur un(^ clientèle

déjà fort nombreuse. Les malheurs des temps conduisirent sou-

vent encore son activité sur les champs de bataille. Avec les
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successeurs de Henri II, les discordes civiles avaient remplacé

la guerre étrangère, mais la lutte n'en était pas moins acharnée

ni moins meurtrière pour cela. Au siège de Rouen, en 4562,

Parc soii:iia Antoine, roi de Navarre, blessé mortellement d'un

coup d'arquebuse. Lui-même y échappa à un grand danger, car

« quelques uns qui le haïssoientà mort })0ur la religion » essayè-

rent de l'empoisonner. Peu de temps après, le }>remier chirur-

gien du roi accompagnait son maître dans un voyage à travers

la France entière, qui dura plus d'un an. Ce long déplacement

ne fut pas inutile à Paré, car il lui fournit les éléments d'un

nouveau livre sur la peste. Puis, quand la guerre se rallume, le

chirurgien militaire va donner ses soins aux blessés de Moncon-

tour, ce qui amène un autre voyage dans le Hainaut. Le comte

de Mansfeld, gouverneur de Luxembourg, qui se trouvait au

nombre des blessés, ayant été guéri grâce aux soins de Paré,

cette cure fit grand bruit dans les Pays-Bas espagnols et un

grand seigneur de la région, le marquis d'Havre, sollicita du roi

de France l'envoi de son premier chirurgien pour traiter une

fracture qu'on ne pouvait parvenir à réduire. Paré fut autorisé

à entreprendre ce traitement, qui réussit à merveille, et son

séjour en Flandres fut pour lui un triomph(% dont il a complai-

samment relaté tous les incidents. Accueilli avec enthousiasme

à Mons, à Bruxelles, à Malines et à Anvers, on le traite avec des

égards qu'il n'a pas omis de rapporter. Son action était énorme

et sa personne universellement considérée. Faut-il s'étonner,

après cela, si, lorsque la Saint-Barthélémy éclata, Paré fut

épargné, comme le prétend la tradition, caché par le roi lui-

même en souvenir de ses bons offices? Les offices rendus parle

chirurgien étaient, en effet, de ceux qu'on peut payer d'un pareil

procédé, et mieux que tout autre un roi valétudinaire devait

en sentir tout le prix '. Quoi qu'il en soit, Paré, comme Palissy,

échappa à la tourmente qui emporta tant de leurs coreligion-

naires, et, l'orage passé, il eut encore de nombreuses années à

consacrer au progrès de son art.

1. La religion de Paré est controversée : les nns, Malgaigne cl Jal. le regardent
comme catholique; d'autres, Bordier et le D' Le Paulmier, le croient protes-

tant. Cette dernière opinion senii)le la plus vraisenihlalde. Il est, en tout cas.

hors de doute (|ue Paré, tout entier à ses recherches scientifiques, resta tou-

jours assez indilVcrcnt aux divisions religieuses de son tem[)S.
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La vieillesse de Paré. — Paré occupa son activité vieil-

lissante comme il avait employé sa jeunesse et son âge mûr : à

reprendre ses livres, à les reviser, à les accroître. La guerre,

d'ailleurs, lui laissait plus de répit; après le drame auquel il

n'avait ]ias succomlié, les passions s'agitaient plus sourdement,

sinon moins liévreusement. Un an après la Saint-Barthélémy,

Paré, rassemblant le corps de sa doctrine, publiait ses œuvres

en un énorme in-folio. Groupés en vingt livres, les travaux du

chirurgien y étaient au com[>let, mis au point et augmentés

d'observations nouvelles. Une semblable publication ne pouvait

pas passer inaperçue, et, de fait, si on en juge par le nombre des

éditions successives qui en ont été faites — quatre en dix ans,

— elle eut un grand retentissement. La Faculté de médecine

s'émut de ce livre et s'opposa à sa vente. A vrai dire, les chirur-

giens [larisiens avaient toujours vu la réputation de Paré d'un

fort mauvais œil et cherché à l'entraver chaque fois que l'occa-

sion s'en présenta. Pourquoi les médecins venaient-ils mainte-

nant à la recousse?Et pourquoi leur mauvaise humeur éclatait-

elle si ouvertement? On a dit que le principal reproche fait à

Paré était celui d'avoir exposé trop librement, en français,

quelques secrets naturels dans ses travaux sur la génération.

S'il en fut ainsi, c'était prêter beaucoup de portée à quelques

passages dont la bonhomie eût dû sauver les traits risqués et

qui, d'ailleurs, se trouvaient en leur place.

Mais il y avait surtout la jalousie de voir un savant envahis-

sant traiter des questions de médecine avec l'audace d'un libre

génie qui ne recule pas devant les nouveautés. Bref, la Faculté

demandait que les œuvres de Paré, « homme très imprudent et

sans aucun savoir «, lui fussent soumises et fussent approuvées

par elle avant de voir le jour. Le débat ainsi soulevé fut long

et vif, mais Paré se défendit vaillamment. Il riposta par un

mémoire très pertinent « aux calomnies d'aucuns médecins tou-

chant ses œuvres », et, plaçant la querelle sur son véritable

terrain, il montra qu'on avait incriminé ses ouvrages « non

[)Our autre raison quo pour ce qu'ils soni mis en notre langue

vulgaire, et à en termes fort intelligibles. Car ceux-là craignoient

qu'un chascun de ceux es mains descjuels tels livres parvien-

<lroient, s'estimant assez garni de conseil pour se gouverner en
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SOS maladies, ne daiirnast les appeler. » On ne sait pas au juste

«^on)m(Mit finit le procès ni à laquelle des deux parties le Parle-

ment donna gain de cause. Il est vraisemblable qu'elles s'ar-

ranaèrent, car le volume fut mis en vente et eut du succès. Et

lorsque, quatre ans après, une nouvelle édition en fut nécessaire,

la Faculté donna l'autorisation d'imprimer assez dédaigneuse-

ment, mais sans récriminer. Pour enlever sans doute à ses

adversaires le bénéfice de leurs griefs, Paré se décida même à

laisser traduire ses œuvres en latin. La traduction était ano-

nvme, mais elle passait pour l'œuvre d'un élève favori de Paré,

le chirurgien Jacques Guillemcau, qui la fit évidemment sous les

yeux do son maître. Les médecins prirent encore fort mal la

chose : ils assuraient qu'un chirurgien n'était pas capable de

mener à bien pareille besogne et qu'elle était due sans doute à

(piolqii'un des leurs. Peut-être avaient-ils raison, mais tous leurs

arguments n'arrêtèrent pas la vogue des œuvres de leur ennemi.

Accueillies aussi favorablement sous celte forme qu'elles

l'avaient été sous la première, elles pénétrèrent davantage dans

les pays étrangers, grâce au latin, si répandu alors dans le

monde savant.

L'âge de Paré commençait à être trop avancé pour qu'il piit

se livrer toujours à la pratique active de son art et le perfec-

tionner par des recherches nouAolles. D'ailleurs une clientèle

abondante et rémunératrice lui avait fait d(\s avantages qui

lui permettaient le repos. La réédition de ses livres et la défense

de ses idées paraissent avoir été alors les principales de ses

occupations. Au reste, ces idées, bien que généralement accep-

tées, trouvaient encore des contradicteurs. C'est pour répondre

à quelqu'un qui mettait en doute l'efficacité de la ligature des

artères que Paré écrivit sa propre apologie et raconta ses

diverses campagnes, en y relatant les opérations chirurgicales

«ju'il avait faites. Sans doute encore le vieillard trouvait du

[daisir à se reporter ainsi en imagination vers les années les

plus occupées et les plus fécondes de son labeur. Le public y a

gagné une (ouvre vivo, très personnelle, qui a grandement con-

tribué à la réjiutation de Paré comme écrivain. Dans ses œuvres

scientifiques, le stylo du chirurgien est clair, précis, topique,

alerte à l'occasion, et neuf, plein de vérité, surtout de force.
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mais manque ordinairenKMit de fantaisie. Au contraire, là où

l'auteur se met en scène, comme partout où il se défend direc-

tement, lui ou son œuvre, son langage est nerveux, fertile en

saillies, en images et en tours heureux qui animent le récit et le

colorent, lui donnent une teinte personnelle et sentie. Si Paré

s'en était tenu à l'exposition de ses seuls travaux de science,

nous aurions eu un écrivain diligent et probe, soucieux d'éclairer

et de convaincre, racontant avec conscience et dissertant avec

logique, mais nous n'aurions pas eu les quelques pages intimes,

fortes de convictions et d'impressions, qui méritent par le bon

aloi de leur prose d'être relues encore et goûtées. Indépendant

d'allures dans ses récits comme il l'avait été toute sa vie dans

ses libres investigations, Paré s'est trouvé écrivain comme il se

fit savant, en suivant la pente de ses instincts naturels, en s'y

al)andonnant avec sincérité. Les troubles de la Ligue vinrent

assombrir ses derniers jours, car son grand âge ne lui permit

pas de quitter Paris, et il dut assister aux misères de ces temps

néfastes. Paré blâmait ces folies d'énergumènes fratrici<les et

disait hautement son sentiment. Son voisin Pierre de L'Estoile

lui en rend le témoignage : « Il avoit toujours parlé et parloit

librement pour la paix et pour le bien du peuple, ce qui le fai-

soit autant aimer des bons comme mal vouloir et haïr des

méchants, le nombre desquels surpassoit de beaucoup l'autre,

j)rincipalement à Paris, où les mutins avoiont toute l'autorité. »

C'est bien ainsi qu'on aime à voir finir cet homme de bien, loyal

et courageux jusqu'au bout, proclamant la vérité, même à

l'émeute triomphante, ce qui n'est pas la manière la moins

dangereuse de la confesser. Paré s'éteignit le jeudi 2U décem-

bre 1590, à l'âge de quatre-vingts ans, dit L'Estoile, dans son

logis du quai des Grands-Augustins, importante demeure que

lui avaient valu jdus de cinquante ans de travail, laissant k

ceux qui l'avaient connu le souvenir d'un homme aussi honnête

que docte.
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///, — L'agriculture : Olivier de Serres.

L'économie domestique. — Le souffle de la Renaissance

<jiii ranima tant de branches de la science au xvi'' siècle, vivifia

aussi l'agriculture et l'économie rurale, le ménage des champs,

comme on disait alors, ou la mesnagerie. Mais de toutes les

applications de l'activité humaine, celle-ci est assurément celle

qui se ressent le plus de l'état de la société. Nulle n'eut donc à

souffrir davantage des agitations et des troubles du temps. Son

déveloi)pement en fut retardé et on peut dire qu'elle ne s'épa-

nouit complètement que lorsque, les esprits étant assagis et les

passions calmées, les institutions politiques et sociales retrou-

vèrent leur fonctionnement normal. Cette période de bien-être

corres[)ond en partie au règ-ne de Henri lY. Ce fut alors aussi

que l'économie rurale, après avoir long'temps soufTert, se prit,

comme la France entière, à espérer et à ag^ir. L'agriculture

avait eu, il est vrai, quelques velléités de relèvement, au com-

mencement du siècle, et elle fut relativement prospère durant

toute la première moitié, quoique les procédés de culture

fussent restés les mêmes qu'au moyen âge. Mais les guerres

civiles qui suivirent l'avènement des derniers Valois en arrêtè-

rent l'essor en ruinant successivement toutes les provinces de la

France. Le pays était trop bouleversé pour que le propriétaire

rural s'abandonnât avec confiance au soin des récolles que

tant de picoi^ews pouvaient lui enlever. De plus, les savants

ne s'étaient guère essayés à secouer la routine agricole et à

joindre à l'expérience ancienne la leçon d'observations nou-

velles et plus directes. Ceux qu'intéressait l'amélioration de

la terre ne s'abandonnaient qu'à des tentatives restreintes et

cbei-cbaient mal à faire des prosélytes. Belon s'en tenait aux

jardins de l'évêque du Mans pour ses essais d'acclimatation des

plantes exotiques et y obtenait, dans une [U'oportion restreinte,

des résultats qu'il souhaitait plus éclatants et plus répandus.

Antoine Mizauld exposait en latin les conseils de son expérience

horticole, les laissant ainsi hors de portée du plus grand
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nombre. Surtout il manquait à tous ces efforts individuels une

pensée d'ensemble pour les diriger, et les diriger vers le but

véritable. Seul Palissy, qui a jeté, chemin faisant, dans ses

livres, tant d'aperçus nouveaux et parfois géniaux, proclamait

aussi qu'il y a une science agricole et que la terre veut être

cultivée avec « philosophie ». Mais cette déclaration si sensée,

perdue au milieu de beaucoup d'autres, ne venait pas à son heure

et ne tombait [>as en des esprits préparés à la recevoir et à la

pratiquer.

C'est à Olivier de Serres (prajijuirtient l'honneur d'avoir

donné cette impulsion et marqué cette voie. S'il vint tardive-

ment, il arriva à son heure, au moment où Henri IV, après

avoir apaisé le pays et calmé les esprits, cherchait à reconstituer

la fortune publique affaiblie par tant (b' souffrances prolongées.

Sans doute cet apaisement fut long à se produire entièrement;

mais dès que le roi de Navarre fut parvenu au trône de France,

il ne cessa de le hâter par tous les moyens, en abaissant les

tailles, en conti'ibuant au dessèchement des marais, en encoura-

geant l'application de la science à l'agriculture par la création

de jardins des plantes à Paris et à Montpellier, et surtout en

inspirant aux populations des campagnes le sentiment de leur

sécurité et l'ardeur au travail. Cette persévérance du roi ne se

démentit pas dans l'exécution d'un plan auquel Sully avait aussi

sa part. Olivier de Serres y collabora à son tour en propageant,

par son livre, le goût et la méthode de la culture agricole, et en

mettant à la portée des autres les résultats d'une expérience

consommée.

Olivier de Serres. — Né à Villeneuve-de-Berg, dans le

Yivarais, vers 1539, d'une famille de hobereaux huguenots,

Olivier de Serres — ou plutôt des Serres, comme il signait lui-

môme — était le frère aîné de Jean de Serres, le futur pasteur

et historiographe de France. x\yant perdu son père de bonne

heure, il devint chef de famille et se maria à vingt ans. Son

domaine patrimonial du Pradel, qu'il devait cultiver, était fort

important. Pour le soigner avec plus de compétence, le jeune

propriétaire se mit à étudier les ouvrages d'agriculture et à

observer lui-même les principaux phénomènes champêtres.

C'est ainsi (ju'il passa la plus grande partie des époques trou-
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blées, moins paisiblement pourtant qu'il ne l'a dit. Fort dévoué

aux doctrines protestantes, Olivier de Serres paraît ne pas s'être

désintéressé tout à fait des luttes religieuses dont son pays fut

le théâtre. Lui-même avait obtenu un grade dans la hiérarchie

de l'église réformée, le diaconat. Une fois, comme sa ville

natale manquait de pasteur et que le consistoire de Nîmes ne

pouvait lui en fournir, ses coreligionnaires députèrent Olivier

à Genève pour en obtenir un, et il a raconté qu'il se rendit

à cet effet au logis de Calvin. On a retrouvé le compte authen-

tique des dépenses faites à cette occasion par le voyageur. Quel-

ques écrivains contemporains ont prétendu, en outre, que le

rôle d'Olivier de Serres n'avait pas toujours été aussi pacifique,

ni même aussi honorable, car les passions religieuses se sont

donné carrière de nos jours autour de ce grand nom et ont

cherché à en ternir la renommée.

On l'a accusé de s'être approprié le prix de la vente d'un

dépôt à lui confié; mais il est prouvé qu'il avait, sur sa ville

natale, qui lui avait remis ce dépôt, une créance supérieure au

prix de la vente. On l'a accusé aussi d'être rentré en armes

avec les huguenots dans cette même ville, au moyen d'un stra-

tagème. Mais l'histoire des guerres civiles est remplie de faits

analogues et rien n'autorise à rendre Olivier de Serres respon-

sable des sanglants excès qui suivirent la victoire des protes-

tants. D'ailleurs, s'il ])ut se mêler un instant, les armes à la

main, aux discordes intestines — et la chose est fort vraisem-

blable, — il est certain qu'il ne jtersévéra pas longtemps dans

cette A'oie.

Olivier de Serres aux champs. — A l'agitation de la

vie du partisan il préférait l'existence calme des champs, et il

se mit bien vite à la culture de son beau domaine du Pradel.

C'est là qu'il vécut de 1573 à 1600, étudiant à fond tout ce qui

avait ti'ait à l'agronomie. Aucun événement notable ne viendra

plus traverser cette vie retirée de gentilhomme campagnard. On

croit qu'il voyagea; assurément il vint à Paris, mais il n'est pas

certain qu'il ait visité les pavs étrangers, l'Allemagne, l'Itnlie

et rEsj)agne, comme pourraient le faire croire quelques pas-

sages de ses écrits. Son patrimoine avait toutes ses affections;

il le soignait avec intelligence et l'embellissait avec coût. Au
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(lire (le quelques contemporains, il en fit un véritable lieu de

délices, qu'on remarquait tout particulièrement au milieu d'une

nature sauvage et agreste. Vergers, jardins, vignes, viviers,

ombrages, l'utile s'y mêlait à l'agréable, et Olivier de Serres,

en aménageant ainsi son bien, avait acquis un savoir agricole

universel et complet. Il vivait pour ainsi dire jour à jour, page

à page, le livre qu'il devait publier bient(jt. Ecoutons-le nous

dire comment son œuvre a pris corps : « Durant ce misérable

temps-là à quoi eussé-je pu mieux employer mon esprit qu'à

rechercher ce qui est de mon humeur? Soit donc que la paix

nous donnast quelques relasches, soit que la guerre, par

diverses rechutes , m'imposast la nécessité de garder une

maison, et que les calamités publiques me fissent chercher

quelque remède contre l'ennui, trompant le temps, j'ai trouvé

un singulier contentement, après la doctrine salutaire de mon
àme, en la lecture des livres de l'agriculture, à laquelle j'ai de

surcroist ajouté le jugement de ma propre expérience. » Cet

ouvrage qui réunissait de la sorte les propres remarques de

l'auteur à ce qu'il tenait des anciens parut en 1600 ; il avait

pour titre le Théâtre (Va(jricnlture et mesnage des champs et était,

dédié au roi.

Le Théâtre d'agriculture . — Le livre venait si bien

au moment favorable que Henri IV, dit-on, se le faisait apporter

chaque jour après dîner et le lisait pendant une demi-heure.

C'était une encyclopédie de la science agricole, fruit d'une

pratique longue et réfléchie, exposée avec autant d'agrément

(|ue lie conscience, et qui trouva auprès (ki public aussi bon

accueil qu'auprès du prince, car ce gros volume eut huit édi-

tions en dix-neuf ans, jusqu'à la mort de son auteur. Technique

et bien informé, l'ouvrage mêlait utilement les préceptes de

l'agronomie antique aux conseils d'une expérience journalière.

Traduits par une plume habile, Cat(ui, Columelle, Varron,

Virgile ou Pline donnaient une autorité }deine de saveur à un

sujet rajeuni par la justesse et la profondeur d'observations

directes comme par la fraîcheur d'un style gracieux et naïf.

Mais ce qui pénètre surtout l'esprit à la lecture des œuvres

d'O. de Serres, c'est l'accent de gravité noble, austère, reli-

gieuse, (jui s'en exhale toujours. A la contemplation assidue de
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la nature, à l'examen de sa grandeur toujours renouvelée et de

sa pérennité incessamment jeune, le langage a pris un caractère

recueilli, presque biblique en sa simplicité émue. Relisez ce

passage de la conclusion qui semble dominer tout l'ouvrage

et en marque l'inspiration : « La connoissance des biens que

Dieu nous donne est Aoirement le plus important article de

notre mesnage; moyennant lequel nous mesnagerons gaiement,

tant pour l'utilité que pour l'honneur, guerdon de ceux qui font

bien leurs affaires. Et de là adviendra à notre père de famille ce

contentement que de trouver sa maison plus agréable et sa

femme plus belle et son vin meilleur que ce de l'autrui. » Ne

semble-t-il pas retrouver, sous une bonhomie plus piquante, la

haute sagesse d'un patriarche, jointe à riionnèteté tolérante et

affable d'un sincère croyant?

L'écrivain. — Le style d'Olivier de Serres est personnel,

mais calme, comme son esprit. La douceur de cette vie aux

champs, sans autres occupations que le retour périodique des

travaux agricoles, transparaît sous ce langage souriant et apaisé,

qui a perdu les soubresauts du langage de jadis. Plus de saillies

heureuses, mais hardies, de ces trouvailles prime-sautières qui

révèlent l'ardeur d'un insHnct mal réglé, de ces images qui atti-

rent le regard et le retiennent })ar quelque audace piquante. Les

esprits se sont apaisés avec les troubles du pays, et, en prenant

plus pleinement possession d'eux-mêmes, ils ont acquis d'autres

façons de sentir et de s'exprimer. La prose française s'assagit,

comme tout le reste. La trame du style d'Olivier de Serres est

plus uniforme qu'elle ne l'eût été s'il avait écrit son livre moins

avant dans sa vie. Elle est tissée d'une main experte qui sait

assortir les couleurs sans relâcher les fils. Le dessin est sobre,

harmonieux, vraiment pittoresque par le souci du détail ingé-

nieux et charmant. De même qu'il a su fondre et rapprocher

sans heurts, dans une vaste composition d'ensemble, les traits

pris par lui au savoir antique qu'il aimait tant à méditer dans

ses promenades, « un livre au poing, tenant l'œil sur ses gens

et affaires », de même, sous la plume d'Olivier de Serres, la

remarque technique et vécue se confond heureusement avec la

réflexion familière et morale, l'observation porte avec elle tout

le fruit de son enseignement. Les juges compétents assurent
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que l'agronome, en Olivier de Serres, est de premier onb'e;

mais il est permis d'ajouter que sa pensée serait moins goûtée

si elle était moins claire, moins précise et moins él('gante. La

malicieuse ironie qui l'égaie n'enlève rien au bon sens et la

leçon ne perd rien à se faire doucement enjouée et familière.

L'agriculture telle que la conçoit Olivier de Serres a des formes

opulentes et grasses, elle est pleine de santé et de belle bumeur,

d'entrain jovial, avec une pointe de pbilosopbie railleuse.

Cbacun des cbnpitres de son ouvrage, avec l'assortiment de ses

couleurs riantes, a l'air de quelque tapisserie, encore chaude de

ton hien que fanée, reproduisant les cartons d'un Rubens. Ici et

là, l'inspiration est la môme, dans s;i fécondité plantureuse; il y
règne le même calme et on y sent la même exubérance de vie,

rendue par le môme talent puissant et conscient de soi. Il n'est

pas jusqu'aux ornements mytbologiques dont l'écrivain aime à

surcharger son style qui ne le rapprochent encore du peintre :

l'un et l'autre mêlent volontiers aux beautés naturelles quelques

attributs empruntés à la mode du temps. Mais ceci n'enlève rien

au sentiment vrai des choses, et sert à marquer la vraie date du

livre et celle du tableau.

Mort d'Olivier de Serres. — Après avoir ainsi mis au

jour cet ouvrage considérable, Olivier de Serres vécut encore

près de vingt ans, retiré au Pradel, jouissant de la gloire qu'avait

value à sa vieillesse ce Théâtre fragriculture, donnant ses soins

aux éditions qui s'en succédèrent. Il continua à mener, malgré

la renommée, cette vie de gentilhomme campagnard, à la fois

simjde et occujtée, et à [»erfectionner ce domaine qui avait ses

[dus chères affections. L'agronome avait doté son pays d'une

culture nouvelle, celle du mûrier, et il se préoccupait tout par-

ticulièrement de cette source de revenus pour la région. Il

s'efforçait de la défendre par tous les moyens et de propager

l'industrie dont on lui était redevable, la cueillette de la soie.

Jus([u'à son dernier souffle, le Pradel resta surtout l'objet de ses

améliorations et de ses embellissements. Olivier de Serres

mourut le 2 juillet IGIO, et, par malheur, b's nouvelles guerres

religieuses qui survinrent peu de temps a]»rès lui ne respectèrent

pas ce domaine qui devait être révéré par tous comme le ber-

ceau de l'agriculture moderne. Aujourd'luii, la nature a retrouvé
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sa sérénité et le souvenir, aidé de l'imagination, peut reconsti-

tuer ce que le temps a enlevé au tableau. C'est toujours, dans

la solennité d'un paysage un peu triste, le môme coin de terre

cultivé avec délices, recueilli dans la paix des champs, fécondé

par de saines traditions de travail et de savoir.

Le commerce sous Henri IV. — L'encouragement du

commerce avec l'étranger devait aller de pair avec le souci de

l'agriculture dans la pensée de Henri IV. Mais le relèvement du

-commerce et de l'industrie de la France fut moins rapide que

celui de son agriculture. Deux hommes cette fois-ci se parta-

:gent le mérite d'y avoir contribué en y collaborant par leurs

écrits. Mais aucun d'eux n'a atteint à la gloire d'Olivier de

Serres comme écrivain. Le premi(M-, Barthélémy de LafTemas,

était un simple tailleur qui exposa dans nombre de brochures

-bien des vues justes et des idées ingénieuses, dites en un style

qui n'est pas sans saveur. Le second, Antoine de Montchrétien,

nature plus puissante et plus complexe, sera étudié dans une

autre partie de cet ouvrage, et il suffit de prononcer son nom

ici pour le mettre à son rang dans l'évolution des idées écono-

miques de son temps.
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2' éditions, 1857 et 1877, Palissy et llamelin). — A. Jacquemart, Le
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merveilles de la cJramique, Paris, 1866-69, 3 vol. in-l2. — Henry Morley.
Palissy the polter, Londres, 1869, in-8. 3' édition. — Clément de Ris,

yoticc dea faïences françaises, Paris, 1875, in-12. — Teinturier, Les terres

éinnUlèes de Bernard Palissi/, Paris, 1863, in-8.

Ambroise Paré. — On trouvera l'énumération bibliographique des divers

ouvrages de Paré, trop longue pour avoir sa place ici, dans l'édition de ses

œuvres par le D"^ Malgaigne. De son vivant, Paré mit en lumière trois

éditions de ses œuvres (Paris, 1575, in-folio; 1579, in-folio; 1585, in-folio).

Elles ont été fréquemment réimprimées après sa mort. La dernière en date

des éditions des Œuvres de Paré est la plus utile à considter; elle a été

publiée, en 1840, par les soins du chirurgien J.-F. Malgaigne, en trois

volumes grand in-8.

On peut consulter sur Amljroise Paré : D'' A. Faucon. Ambroise Pare
rinrarijicn d'armée, Amiens, 1876, in-8. — B. Hauréau. Histoire littéraire

du Maine, t. IX, Paris, 1876, in-12. — D'^ Le Paulmier, Ambroise Paré
d'après de nouveaux documents découverts aux Archives nationales et des

papiers de famille, Paris, 1885, in-8. — C. Perdrix, iSotices historiques sur

Amljroise Paré et Dupuijtren, Paris. 1836, in-8. — Le baron Richerand.
Ambroise Paré (sans lieu ni date, in-8). — Ambroise Willaume, Recherches

biof/raphiqiies, historiques et médicales sur Amtivoise Paré, Epernay, 1837, in-8.

Olivier de Serres. — L'ouvrage d'Olivier de Serres vit le jour pour la

première fois en 1600 sous ce titre : Le Théâtre d'Agriculture et Mesnage des

clunnps d'Olivier de Serres, sciijncur du Pradel, Paris, Jamet ÎMétayer, in-folio

de 18 feuillets non chiffrés, et 1005 pages de texte. Auparavant l'auteur

avait publié séparément, comme « eschantillon », son chapitre sur La
cueillette de la soije par la nourriture des vers qui la font (Paris, Jamet
Métayer, 1599, petit in-8, de 6 feuillets non chiffrés et 117 pages de texte;

c'est le chapitre xv du cinquième « lieu » du Théâtre). Un peu plus tard, il

publia encore séparément Li. seconde richesse du Meurier-blanc (Paris,

Abraham Saugrain, 1603, petit in-8, de 28 p.), qui forme le chapitre xvi du
cinquième « lieu » de l'édition du Théâtre de 1603.

Le Théâtre d'agriculture eut encore cinq éditions du vivant de son auteur

(Paris, 1603, in-4 : 1605, in-i; 1608,in-4; Genève, 1611, in-8; Paris, 1615, in-4).

11 a été fréquemment réimprimé depuis. L'édition la plus récente et la plus

utile à consulter date déjà de près d'un siècle (Le Théâtre d'agriculture

ISouvclle édition conforme au texte, augmentée des notes et d'un vocabulaire

,

publiée par la Société d'agriculture du département de la Seine, Paris, 180i-

1805, 2 vol. in-i- avec portraits et figures).

Ouvrages à consulter sur Olivier de Serres : Henri Baudrillart, Gen-
tilshommes ruraux de la France (Paris, 1894, in-8, et lievue des Deux Mondes,

15 octobre 1890 : Ol'ivier de Serres, son râle dans les guerres de religion). —
L'abbé Chenivesse, Olivier de Serres et les massacres du 2 mars 1373,
Valence, 1889, in-8. — Anacharsis Combes, Olivier de Ser^^es et le Théâtre

d'agriculture, Jacques Vaniùre et le Prœdium rusLicum, 1 590- 1720, élude

agronomique, Castres, 1876, in-16. — Le comte de Falloux. Eludes et sou-

venirs, Paris, 1885, in-8. — Reisnes, Olivier de Serres, s't- vie et ses travaux,

ses écrits. Privas, 1858, in-8. — Henry Vaschalde, Olivier de Serres, sei-

gncur du Prndel, sa vie et ses travaux, docu)ncnts inédits, Paris, 1886, in-8,

illustré de portraits, gravures et fac-similé. — Léon Védel, Olivier de

Serres et le Pradel, Privas, 1882, iu-8. — Eugène Villard, (dirier de Serres

et son œuvre, Paris, 1872, in-8.

Histoire dk l.\ langue. III. 34



CHAPITRE X

AUTEURS DE MÉMOIRES; HISTORIENS

ÉCRIVAINS POLITIQUES '

Chaque siècle, observé dans le recul des temps, se détache sur

le passé avec sa physionomie propre ; mais rarement les traits

en furent marqués avec plus de netteté que pour le xvI^ L'ac-

tion, le mouvement, la vie y éclatent dans tous les sens par

poussées vigoureuses, et le caractère des hommes mis en valeur

par des influences nouvelles s'y montre avec un relief plus

accusé et plus saisissant. L'action attache à la vie
;
qui a long-

temps et fortement agi résiste malaisément à la tentation de se

raconter lui-même, pour se prolong-er dans la mémoire des

hommes; dire ce que l'on fît est encore une forme de l'action.

Il est donc naturel que le xvi" siècle se distingue par une abon-

dante floraison de Mémoires. L'esprit de la Renaissance, qui

pénètre à leur insu jusqu'aux hommes d'action les plus rudes,

les dispose à rendre hommage à la vertu des lettres; si peu

auteurs qu'ils nous apparaissent, ils savent pourtant qu'on se

survit surtout par les lettres ou grâce à elles; et les récits de ces

existences bruyantes et passionnées vont se multipliant. La

Réforme elle-même favorise ce mouvement; chez ses partisans

et ses adversaires, par l'exaltation des sentiments, elle a fourni

une abondante matière à la glorification ou au repentir.

I. Par M. .1. de Crozals, professeur à la facullé des lellres de l'Universilé de
Grenoble.
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Mais, à coté des Mémoires, l'histoire proprement dite retrouve

ses titres et s'essaye à reprendre les grandes traditions antiques.

Les modèles en sont étudiés avec passion et c'est dans la langue

même de ïite Live que sera tenté le plus remarquable essai

d'histoire moderne. En présence de la royauté qui se trans-

forme, des partis qui vont à l'assaut du pouvoir suprême, des

luttes de classes et de personnes, l'étude de la métaphysique

politique devait tenter plus d'un esprit. Ici encore, l'exemple

de l'antiquité fît sentir son influence : comme elle avait tout

discuté, agité, formulé, des choses de l'Etat, on se })rit comme

elle de la passion des systèmes et de la discussion; on voulut

aller au fond des choses, et la violence des passions religieuses

s'ajoutant à cette curiosité intellectuelle, l'étude des questions

politiques fût aisément devenue révolutionnaire. Le patriotisme

vint heureusement au secours du bon sens public ; et, au terme

d'un siècle qui avait parlé très haut de la forme républicaine,

le plus considérable des écrits politiques qu'il ait produits, la

Satyre Ménipée, prépare ou affermit la royauté nationale.

/. — Les auteurs de Mémoires.

Mémoires militaires et chevaleresques : Guillaume

de Villeneuve ; Robert de la Mark, seigneur de Fleu-

range. — Au xv" siècle, deux influences opposées se disputent

le monde européen occidental : l'esprit politique représenté par

les souverains qui fondent la royauté moderne; l'esprit cheva-

leresque, dernier et brillant vestige de l'âge féodal. L'œuvre de

Gommines procède tout entière dej'esprit politique; mais l'il-

luslre écrivain homme d'État ne fait point de disciples. Le

xvi= siècle paraît tout d'abord recevoir en héritage de l'âge

précédent l'esprit chevaleresque seul ; et, dans l'ordre des

Mémoires, les premières œuvres qu'il produira en seront péné-

trées. Les mœurs témoigneront longtemps encore de l'influence

chevaleres(jue, et la littérature en gardera, pendant la première

moitié du siècle, la trace profonde. Mais la chevalerie, déjà

frappée au cœur par les transformations politiques et militaires
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de Charles YII et de Louis XI, va faire place à la bravoure dis-

ciplinée d'une aristocratie soumise à la royauté. La différence

est grande de Duguesclin et de Boucicaut à Fleurange et à

Bayart.

Par la date de leur composition, c'est à la fin du xv'' siècle

(1495) que se rattachent les Mémoires de Guillaume de Ville-

neuve, conseiller et maître d'hôtel du roi Charles VIII; mais par

les conditions dans lesquelles ils furent composés, la matière du

récit et l'allure générale du style, ils font d(''jà songer aux

Mémoires de Fleurange. Prisonnier dans la grosse tour du Châ-

teau Neuf de Naples après la rentrée en France de Charles YIII,

Villeneuve écrit « pour éviter oisiveté ». De même, quelque

trente ans plus tard, Fleurange, prisonnier dans la citadelle de

l'Ecluse (1525), « pour passer son temps jdus légèrement et

n'estre oiseux ». Mêlé de très près, et non sans honneur, aux

faits les plus marquants de l'expédition française en Italie, Vil-

leneuve pouvait tirer des choses seules leur intérêt et leur

dignité; mais il n'est pas exempt de pédanterie, et son petit pro-

logue inspiré des souvenirs de 1 histoire romaine ne devait pas

être à ses yeux le plus méchant morceau de son livre. Tout

autre est Robert de la Mark, seigneur de Fleurange et de

Sedan \ Il ne donne à l'histoire ancienne qu'un rapide souvenir

pour rattacher à « un ancien lomain » la lignée de la Marche.

A cela près, ce sont bien les souvenirs personnels les plus précis

et les plus vivants qui s'offrent seuls à l'esprit du prisonnier du

Château de l'Ecluse. Il revoit et reproduit avec une merveilleuse

netteté les premiers faits de son enfance, cette vie de roman

d'aventure qui fut la sienne; son arrivée à la cour du roi

Louis XIT, et comment le prince ne voulut point de sitôt l'en-

voyer à la guerre, de peur que ses jambes d'enfant « ne lui fail-

lissent en chemin » ; son éducation en commun avec M. d'An-

goulême; sa première guerre au delà des monts trois mois après

son mariage. Ce rapide ouvrage, où la variété des aventures ne

laisse jamais languir l'intérêt, est écrit d'une plume alerte et

non sans art; un sûr instinct a guidé l'auteur dans le travail dif-

1. Histoire des choses mémoraljles aduenue-i du rei;/np de Louis XII et François I,

en France, Italie, Allemagne et es Pai/s-Bas, depuis Van i 499 jusqu'en Tan 1521,
mise par escript par Uohsrt de la Mark, seigneur de Fk'urange et de Sedan,
mareschfil de France.
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ficile de mêler au récit d'une existence jmrticulière les grands

faits d'ordre général qui sont l'histoire. Le récit de l'entrevue

de François P'" et du roi d'Angleterre Henri YIII au Camp du

drap dor peut être oiTert comme un modrde. Mais les pages con-

sacrées à Marignan sont, dans le récit comme dans le souvenir

de l'Adventureux, le point où se concentrent lumière, passion,

org-ueil de bien faire consacré par la victoire. Le héros principal

est le roi, comme il convient; l'action se presse, se déroule, se

mêle autour de lui, sans que les personnages secondaires lui

soient sacrifiés. C'est dans le triomphe de son maître que Fleu-

range enveloppe son propre succès; il fut sacré chevalier sur le

champ de bataille, à la fin de l'action, par François P"".

Cet héroïque gentilhomme, écrivain par accident, doit avoir

sa place dans l'histoire des lettres. Français par le patriotisme

et le courage, il le fut aussi par le tour aisé de sa phrase, la

rapidité pittoresque de son récit, la probité de son témoignage.

N'oublions pas un dernier trait : il écrivit en prison, sans prépa-

ration, sans notes. Il fit une évocation du passé; sa mémoire

fidèle et son imagination émue servirent son désir et enchan-

tèrent son ennui. Ce n'est pas une faculté médiocre de pouvoir,

à un long intervalle, se représenter et reproduire le passé dans

sa précision intime et vivante. Fleurange a écrit comme il a

vécu, vivement, avec spontanéité, vaillance et bonne grâce.

Le nom de François I"", qui rayonne dans les récits de Fleu-

range, appelle celui de Louise de Savoie. Si la vigueur de la

personnalité, la mâle simplicité du style, peuvent mériter à des

notes intimes les honneurs du voisinage avec de véritables

œuvres littéraires, le Journal de Louise de Savoie n'est pas

indigne d'une mention. L'amour et l'orgueil maternels ont rare-

ment éclaté avec des accords jdus pénétrants et une allégresse

plus triomphante (jue dans le Journal de cette femme, à qui,

« en la fleur de sa jeunesse, Humilité tint compagnie et que

jamais Patience n'abandonna ».

Histoire du gentil seigneur de Bayart. — L'honneur

de rappeler quelques-uns des mérites de Joinville revient à

l'auteur anonyme de VHistoire du gentil seigneur de Baijart. \\

s'est caché sous le titre de Logal serviteur. Compatriote du héros

dauphinois, et (on n'en peut douter) témoin de sa vie et com-
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pagnon de ses hauts faits, le Loi/al Serviteur ' écrivit au lende-

main de la mort de Bayart. La première édition de son livre

est sans doute de 1524. Bayart était tombé cette année môme
à la retraite de Romagnano.

Si le premier mérite des mémoires est qu'on n'y sente pas

œuvre d'homme de lettres, l'histoire du gentil seigneur de

Bayart est un modèle du genre. L'auteur s'est supprimé lui-

même : « Je, qui, sans autrement me nommer '... » Il y a deux

manières de s'efFacer : taire son nom, et ne rien laisser deviner

de soi-même à travers le récit des événements. Le Loyal Servi-

teur les a pratiquées l'une et l'autre. Il n'a ni vanité d'auteur,

immunité merveilleuse en tout temps, ni pédantisme littéraire,

chose rare au sien. A peine trouve-t-on une trace de ce

défaut, et combien légère! en deux endroits : le Prologue, et le

passage relatif à la mort d'Anne de Bretagne. A l'exemple des

« hommes coustumiers d'escripre hystoires et cronicques », il

veut dédier son œuvre ; et il « l'attribue » aux trois Etats du

royaume, parce que « touchant l'Eglise ne s'en est jamais trouvé

ung plus obéissant (que Bayart)
;
quant à Testât de noblesse ung

plus defTensible, et à Testât de labour, ung plus piteux ne secou-

rable ». A propos de la gentille reine, le travers est plus sensible

encore : « Qui vouldrait ses vertus et sa vie descripre comme
elle a mérité, il fauldrait que Dieu fist ressusciter Cicero pour

le latin et maistre Jehan de Meung pour le français. » (Gh. 58.)

Ces taches sont légères; et cette vanité du futur tabellion ne se

trahit plus nulle part.

Le héros et l'historien sont si bien adaptés l'un à l'autre

qu'on chercherait en vain lequel aie mieux servi son inséparable.

Le type à étudier était d'espèce rare. Bayart avait toutes les

vertus de la chevalerie; mais là n'est point son originalité. C'est

par tout ce qu'il a ajouté à la chevalerie qu'il a mérité de vivre

dans la mémoire des hommes, et on ne donne pas sa vraie

mesure en l'appelant le chevalier. Son vrai titre d'honneur fut

de mettre la forme féodale du courage et des vertus militaires

au service d'une cause générale, le patriotisme national. L'art

1. On a (le bonnes raisons de croire (|ue le Loyal Serviteur fnl un genlilhoninie

dauphinois, du nom de Jacques de Mailles, qui éclianj-'ea, après la morl de
Bayart, la vie de soldat pour la tranquille existence de tabellion.

2. Prologue de l'acteur.
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de son historien a rendu la vie au personnage, que l'on suit

d'année en année, de la première enfance à la pleine maturité

de l'àg-e; il se développe sous nos yeux. Rien ne s'interpose

entre le lecteur et les événements : la langue, simple, naïve,

paraît en harmonie avec les faits, à un degré tel qu'on ne les

imag'ine pas autrement racontés.

« Tout vieux roman qu'il est, disait Brantôme, il ne parle

point mal et en aussi hons mots et termes qu'il est possible. »

Il y a mieux à louer encore que la grâce et la simplicité du

style : en plus d'un endroit, le Loyal Serviteur arrive à la per-

fection du récit et ouvre la source des émotions les plus pro-

fondes : la scène du départ de Bayart enfant (ch. 2), celle

de la mort du chevalier (ch. 64 et 65), peuvent être mises en

parallèle avec les meilleurs modèles de notre littérature narra-

tive. Dans ce drame d'une vie chevaleresque, l'élément comique

ne fait pas défaut : l'histoire des cent écus de l'abbé d'Esnay

(ch. 7) est contée avec beaucoup d'agrément. Partout l'allure

du récit est rapide et animée; rien de languissant dans les

formes ni de morose dans le ton. Bayart fut un héros de bonne

humeur, et ce trait bien français de son caractère se retrouve

dans son histoire, définie à bon droit, peut-être par son auteur

lui-même, la « très joyeuse, plaisante et récréative ».

Au sortir de cette lecture, on trouve ternes et lang-uissants les

Mémoires de Guillaume du Bellay relatifs au règrne de Fran-

çois P*", ceux de Michel de Castelnau, même ceux de Jean de

Merg:ey, de François de Guise et du prince de Condé. Précieux à

consulter pour l'histoire de l'époque dont ils furent les témoins,

ils n'offrent, ni pour le stvle ni pour la peinture des mœurs,

aucun de ces mérites qui font de l'historiographe un écrivain.

C'est ici qu'il conviendrait de placer les Mémoires si souvent

cités du maréchal de Yieilleville, dont on a fait honneur pen-

dant si long-temps à son secrétaire, Vincent Carloix, et que

tous les historiens ont utilisés et tenus pour authentiques. Ils

paraissent avoir été écrits par un habile faussaire, homme
d'Ég-lise, jésuite peut-être, très versé dans les choses ecclésias-

tiques, peu au fait des habitudes de la cour, assez mal ren-

seigné même sur les faits im]»ortants de la vie du maréchal.

L'auteur s'est visiblement inspiré du récit du Loijal Serviteur;
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mais il lui a laissé une chose qui ne se prend pas : le charme

dans la naïveté. En dépit de réels mérites qui le mettent en

bonne place parmi les écrivains d'ordre moyen, son œuATe

n'avait mérité de durer que pour l'avantage des historiens de

profession; et la critique contemporaine vient de la dépouiller

de ce privilège \

Les commentaires de Biaise de Monluc. — Avec

Monluc, il semble que, soudainement, nous changeons de

monde et de mœurs; nous changeons à coup sûr de méthode

et de stvle. De tous les écrivains dont les mémoires nous ont

occupés jusqu'ici, il serait malaisé de dire à quelle province

chacun appartint et quel coin de la France l'avait produit.

Le plus :caractérisé de tous, Bayart n'est pas plus Dauphi-

nois que Lorrain ou Franc-C.omtois; et la naïveté de son

historien ne sent pas le terroir. ^lonluc au contraire nous

découvre quelque chose de tout à fait nouveau et d'imprévu
;

par lui, le Midi gascon fait son entrée éclatante dans la litté-

rature mémorialiste; nous voyons naître, s'enfler et rouler un

de ces affluents régionaux ((ui vont grossir le grand courant des

lettres françaises.

Les Monluc étaient bons gentilhommes, en plein Armagnac,

sur ce plateau que balayent tour à tour le vent du nord et le

vent d'Espagne, où la bravoure est monnaie courante, oii la

vantardise paraît honnête et bien portée, où la démangeaison

est également vive de faire et de dire. Noblesse et pauvreté

allaient de compagnie dans la gentilhommière de Sainte-Gemme,

où Biaise de Monluc naquit en 1502, entre Fleurance et Condom.

La famille était nombreuse, les rentes maigres; l'administration

du bien, malhabile; Monluc, t[m eût porté la vanité de la richesse

avec la même aisance que toutes les autres, est forcé d'avouer

que son père était « assez en nécessité pour n'avoir pas grands

moyens de l'aider »^ (i, 105). L'humeur guerrière de son temps

ouvrit devant lui « l'espérance des biens et honneurs » (i, 41).

A dix-sept ans, il passa les monts et commença à guerroyer. Les

camps le gardèrent plus de cinquante années, on l'y vit monter

1. C'est M. Ch. Marchand, professeur aux fatuités catholiques d'Angers, qui a

tout récemment découvert l'imposture de l'auteur des Mémoires de Vieilleville.

2. Les indications de passages renvoient à l'édition de la Société d'histoire de

France.
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de grade en grade. La cour ne le connut guère ; son humour

irascible, prompte à s'échaufTer et à s'échapper en ripostes ou

en coups d'épée, le rendait d'un commerce peu aimable. 11

p'essaya, vainement, aux manières contraintes et g'alantes : « Je

fus toute ma vie mal propre pour ce métier (de courtisan) ;

je suis trop franc et trop libre; aussi y trouvai-je fort peu

d'acquest » (i, 131). Ses long-s services, parfois éclatants, eurent

leur récompense; en 1574, il fut fait maréchal de France. Ce

suprême honneur ranima son ardeur militaire : « Si Dieu me

prête vie, encore je ne sais que je ferai » (m, 538). La pensée

d'une retraite au prieuré de Sarracolin traverse son esprit; mais

alors même, le repos est lourd à cette nature faite pour Faction;

jusqu'à la fin, il resta l'homme qui avait dit : « Les jours de

paix m'étaient années » (i, 131).

Agir pour dépenser un trop-plein d'énergie et pousser sa for-

tune, voilà Monluc; « ne pouvant, cette àme généreuse, dit son

premier éditeur, Florimond de Rémond, entre le lict et le cer-

cueil trouver de repos ». La guerre ne l'avait pas épargné; son

bras droit excepté, aucune partie de son corps n'était restée sans

blessure; son bras g-auche, dans une seule journée, avait été

brisé en quatre endroits; il boitait très bas, à la suite d'un coup

de feu; enfin, à l'assaut de Rabastens, une arquebusade lui

enleva la moitié du visage ; il avait alors soixante-huit ans. De

ce jour, il ne parut plus qu'avec un masque de velours; le touret

de nez de M. de Monluc et lou nase de Rabastens furent un

moment célèbres.

Pourquoi et comment Monluc a écrit. — Le mépris

qu'un tel homme devait avoir pour les écritures, on le devine.

Dans le plein de l'âge, il railla fort un jour François de Guise :

« Au diable ses écritures! Il semble qu'il veuille épargner ses

secrétaires; c'est dommage qu'il n'est g'reffier au Parlement! »

(II, 259.) Mais il avait trop d'esprit pour ne pas comprendre

que, sans les lettres, les grands capitaines eux-mêmes ne

seraient pas sûrs de l'immortalité. L'exemple de César, « le

plus g-rand homme qui jamais ait été au monde », lui montrait

la voie; il occupa deux années de sa vieillesse à dicter ses sou-

venirs.

C'est bien mal connaître l'homme, de le croire capable d'avoir
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pris (les notes au jour le jour et t'ait le greflier toute sa vie. A
ces imaginations ardentes, possédées d'un seul objet, la

mémoire -suffit ; elle a de merveilleuses ressources de résurrec-

tion. Quand un détail lui échappe, ce n'est pas sa nég-ligence de

notateur, mais sa mémoire seule qu'il accuse. « Je voudrais

avoir donné beaucoup et m'en ressouvenir )• , dit-il à propos de

la défense des dames de Sienne, « Je voudrais avoir donné le

meilleur cheA'al que j'ai et l'avoir (ce chant en l'honneur de la

France) pour le mettre ici. » (II, 5G.) De cette mémoire si pleine,

et ordinairement si sûre, s'épanchent d'abondants récits, animés

de la verve du conteur. Un Gascon, et qui parle au lieu d'écrire;

un Gascon « naturellement soldat », mais aussi « glorieux » :

voilà un premier élément, fourni ]iar les conditions de la rédac-

tion et le caractère de l'homme. Il en est un autre, tiré de l'objet

môme de la rédaction.

Si Moulue raconte sa vie, c'est qu'il en croit le récit utile aux

autres. Il la laisse comme un enseig-nement aux capitaines qui

viendront après lui : « Les capitaines qui liront ma vie y verront

des choses desquelles ils se pourront aider... C'est à vous, capi-

taines, mes compagnons à qui principalement il (ce livre)

s'adresse; a'Ous en pourrez peut-être tirer du profit. » (I, 26, 28.)

Pendant qu'il dicte, il a constamment sous les yeux cette cou-

ronne de disciples imaginaires, attentifs à ses paroles, à ses

gestes; il les voit, il suit sur leur visage l'émotion de son propre

récit, il s'anime à leur contact. Venant d'un homme que la

modestie n'étouffe pas, ce récit ne peut manquer d'être un plai-

doyer; mais comme la matière est belle, et l'avocat profondé-

ment convaincu, ce plaidoyer arrive naturellement à l'élo-

quence.

C'est en eftet le caractère propre des Commentaires; un large

courant oratoire les traverse et les anime. La vie y est partout,

avec son mouvement, ses alternatives de banalité et de pitto-

resque, ses éclaircies de grandeur. Comme il est arrivé deux

fois dans sa vie à Monluc de jouer un rôle considérable, dans le

conseil du roi avant Cérisoles et au siège de Sienne, le récit de

ces événements prend dans les Commentaires une ampleur et un

relief surprenants. Les conseils aux capitaines sur la défense

des places sont parmi les plus éloquentes pages que le xvi" siècle
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nous ait laissées. La iirofondeur et la sincérité de raccent les

ont gardées de vieillir; Monluc a dit, vrai; son existence, ainsi

présentée, peut servir encore les âges futurs.

Cette perfection dans l'art de peindre, ce don de ton! animer,

peuvent très bien s'allier à une certaine médiocrité d'esprit; et

ce fut le cas de Monluc. Les choses de la guerre à part, il ne faut

pas lui demander de comprendre les grands événements aux-

quels il se trouve mêlé; sa philosophie des guerres d'Italie est

d'un enfant (I, 43); son inintellig-ence des choses religieuses

n'est pas moindre; c'est elle qu'il faut accuser, plutôt que sa

cruauté, des sauvages exécutions dont le souvenir charge son

nom. Il lui reste du moins d'avoir été loyal soldat, loyal sujet;

sa tendresse pour le roi Henri II est touchante, et le songe dans

lequel il vit par avance la mort de ce prince (II, 325) fait penser

à la vision que Joinville eut un jour de son bon roi.

Les Commentaires n'en restent pas moins un livre unique :

« Ce n'est pas un livre pour les gens de savoir », a écrit Monluc

(I, 28). Florimond de Rémond explique bien ce mot : « On y

remarquera la différence qu'il y a d'une histoire qui est com-

posée par un homme oiseux, nourri mollement et délicatement

dans la poussière des livres et des études à celle qui est écrite par

un vieux capitaine et soldat, élevé dans la poussière des armées

et des batailles. » Le style de Monluc est essentiellement de ceux

dont Montaigne a dit : « Tel sur le papier qu'à la bouche, un

parler succulent et nerveux,... déréglé, décousu et hardi. » Si la

phrase traîne parfois dans des longueurs, dont l'auteur s'impa-

tiente tout le premier, elle est illuminée d'images éclatantes, et

relevée, à chaque pas, d'expressions trouvées. La correction est

le moindre souci de Monluc; mais il faut, coûte que coûte, que

l'émotion de son àme passe dans son style. Il est de ceux qui

ont préparé le droit de cité dans la langue française à plus d'un

gasconisme; il n'a pas craint de jeter çà et là quelques phrases

de pur gascon dans son récit : « Et que le gascon y arrive, eût-il

dit volontiers avec Montaigne, si le français n'y peut aller! »

Homme d'action comme Monluc, Gas})ard de Saux, seigneur

de ïavannes, fut animé des mêmes passions politiques et reli-

gieuses, et ses notes, reprises plus tard par son lils, ardent

ligueur et courtisan inquiet, font revivre un type curieux de
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violent et de fanatique; mais l'intérêt n'y est pas également

répandu et les mérites de l'écrivain ne s'y font voir que par

endroits, jamais à un degré éminent.

Les discours politiques et militaires de La Noue. —
On ne t'ait pas à La Noue une i>art sut'iisante de justice en lui

assignant sa place parmi les seuls mémorialistes. Il y a mieux et

plus en lui ; le souci des choses morales l'occupe beaucoup

plus que le désir de sauver de l'oubli l'histoire de son temps et

de sa propre vie. Il est, lui aussi, de ces vaillants hommes d'ac-

tion que, seuls, les loisirs forcés de la captivité ont improvisés

écrivains. Retenu pendant plus de cinq années dans la forteresse

de Limbourg, il refit son éducation, lut et annota Plutarque,

commenta Guichardin et écrivit ses Discours 'politiques et mili-

taires. On a dit justement que le titre complet devrait être Dis-

cours moraux, 'politiques et militaires; car les préoccupations

morales sont partout, jusque dans les questions d'ordre tech-

nique. Le cadre de l'ouvrage permettait à l'auteur de faire à son

gré le tour des connaissances humaines, des questions et des

choses : la religion, la morale, l'état de la France, la réforme de

la Société française, la politique étrangère, l'art militaire, tout y
est touché, étudié ou approfondi. Tout ce que la vie et les livres

lui ont apporté d'expérience, inspiré de réflexions, il le fixe pour

son propre profit dans ces études, qui le consolent de la solitude,

de la maladie et de mainte autre infortune. 11 a servi l'histoire

à un double titre, en lui olTrant la fidèle image d'une des plus

nobles âmes de son temps, en insérant dans ses Discours son

témoignage sur les faits contemporains. Sur vingt-six Discours,

un seul, le XXYI% est une page d'histoire proprement dite; on

y suit les événements de l'Édit de janvier 1562 à la paix de 4570.

Çà et là, dans le 1" et le IP discours, quelques passages relatifs

à l'état de la France.

Le titre du XXVP discours est lui-même significatif : Ohserim-

tions sur plusieurs choses advenues aux trois premie7's troubles,

avec la vraie déclaration de la plupart d'icelles. La personnalité

de l'auteur s'eflace entièrement; il n'y a plus rien ici du viol

envahissant des Commentaires. La Noue avait pourtant pris aux

faits une part souvent inqiortanto; il avait été successivement le

second de d'Andelot, puis de l'Amiral. Mais cette âme rare, qui,
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dans un âge de fanatisme, s'était élevée sans ellbrt à la tolé-

rance, atteignait sans peine à Tinipartialité ; et c'est une façon

de l'outrager que de se faire à soi-même une part immodérée

dans des succès auxquels tant concourent. Au-dessus des partis

La Noue entrevoit l'image de la patrie ; la modération habite

dans son àme pacifiée; il parle presque sur le même ton du

duc de Guise et de l'Amiral, et son respect du vrai l'entraîne

])arfois à marquer plus fortement les fautes de son parti que

celles du parti contraire. L'accent de son petit livre est une nou-

veauté dans ce temps, où la passion régnait en souveraine maî-

tresse; et s'il est resté un précieux document, toujours cité,

pour le détail des faits, c'est aussi un tlocument d'un prix infini,

parce qu'il nous révèle une àme.

La Noue a en outre plus d'une des qualités de l'écrivain. Il

a tout d'abord ce souci de l'ordre et de la méthode dans le

développement de la pensée, mérite rare de son temps ; alors,

en efiét, le bouillonnement des idées et des connaissances semble

exclure la discipline. On a pu soumettre à un plan rigoureux

de démonstration tel Discours de La Noue et découvrir le soin

avec lequel la pensée en avait été étudiée par avance. Cette

méthode exclut la prolixité du style, mais non le mouvement

et la vivacité même. Elle peut même favoriser à certains

moments l'éloquence, en prévenant l'éparpillement de l'émo-

tion et de la pensée. Le nom de Discours indique bien le ton de

l'œuA're; on devine à coté de l'auteur l'interlocuteur invisible

auquel il s'adresse. Le récent historien de La Noue, M. Hauser,

l'a vengé heureusement des critiques qui réclamaient pour

Du Fresne-Ganaye, son éditeur, le mérite d'avoir écrit les I)is-

cours\ il a trouvé dans la correspondance du prisonnier de Lim-

bourg de nouvelles preuves (|ue son style était capable , en

même temps que de gravité et de force, de souplesse, d'élé-

gance, et même de bel air '.

L'œuvre de Brantôme. — 11 n'y a (jiropposition entre La

Noue et Brantôme ; autant la vie du premier fut sérieuse et

pénétrée de l'idée du devoir, autant celle du second fut frivole et

livrée en proie au [)laisir. Par ce côté même il fut bien de son

I. llaiiscr, Sur i'uut',.enHc!lé des discours de La Noue. {Ilecue historique.

nov.-ili'c. isy3.)
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temps ; il en représente un aspect ; il en reste le témoin autorisé

et indiscret. L'œuvre de Brantôme n'est que l'écho de sa vie. Né

dans une famille de gentilshommes périirourdins, Pierre de

Bourdeille passe ses premières années à la cour de Navarre; il

étudie à Paris et à Poitiers; il refuse d'entrer dans l'Eglise, mais

il accepte une abbaye. Ce galant aïeul des petits-collets du

xvni* siècle, abbé commendataire de Brantôme à l'âge de seize

ans, fait en voyageant l'apprentissage des armes et des plaisirs.

L'Italie et l'Espagne lui deviennent familières ; il connaît bien

la France; il pousse jusqu'à Malte et peu s'en faut qu'il n'aille

même en Hongrie. Il est courtisan; mais, dépité contre Henri III

qui lui a refusé une faveur, il pratique surtout la « chambre de

la Revne, qui lui faisait cet honneur de l'aimer, de ses filles,

des dames, des princesses et des princes ». Au premier rang de

ses affections de courtisan, il plaçait la seconde reine de Navarre,

femme de Henri IV.

Infirme pendant quatre années à la suite d'une chute, il se

retire dans son château de Richemond. Il avait quarante ans

passés. D'humeur grondeuse pour le présent, il se retourne avec

complaisance vers les souvenirs de sa vie si animée et si joyeuse;

les joyeusetés l'attirent d'abord, et il commence par écrire

ses Dames f/alanles. De proche en proche, il fait revivre les

Grands capitaines français et étrangers, les Daines illustres; il

touche, au gré de ses souvenirs et de ses lectures, aux sujets

les plus divers. Cette tâche d'écrivain paraît l'avoir occupé

une vingtaine d'années, de 1584 à 1604; il avait au plus haut

degré le souci de la perfection et de la conservation de son œuvre
;

ses récits ont été sans relâche revus, corrigés, augmentés par

lui-même. Quand il disait des artistes littéraires : « Ils ont les

deux choses, la belle matière et l'art, et moi je n'ai que la

matière », on peut le soupçonner de n'avoir pas été tout à fait

sincère. Ce condottiere et ce galant courtisan avait aussi de

riiomme de lettres; il se trahit par son amour pour sa biblio-

thèque, qu'il ne voulait pas voir dispersée après sa mort. Ses

livres étaient ses collaborateurs et il leur empruntait de quoi

étendre, préciser ou vai'ier ses souvenirs. Quand on se préoc-

cupe par avance du sort de ses ouvrages et de la beauté de

l'cMlitioii, on [)out malaisément se dire soucieux de la seule vérité
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et indiflcrent à la renommée de littérateur. Les lignes suivantes

sont significatives : « Je veux, et en charg-e expressément mes

héritiers, héritières de faire imprimer mes livres que j'ai faits

et composés de mon esprit et invention; tous très hien corrigés

avec une grande peine et un long temps... Je veux que la dite

impression en soit en belle et grande lettre et grand volume,

pour mieux paraître... Aussi prendre garde que l'imprimeur

n'entreprenne ni suppose autre nom que le mien, comme cela

se fait; autrement je serais frustré de ma peine et de la gloire

qui m'est due. »

L'œuvre de Brantôme est intermédiaire entre les mémoires

et les chroniques. Bien qu'il ne se raconte pas lui-même, sa

personne se découvre ou se devine en mille endroits ; il est

mêlé à la plupart des choses qu'il raconte et on le voit s'agiter,

se faufiler, prêter l'oreille et ouvrir l'œil dans les scènes de

bataille, d'intrigues de cour et d'amour. C'est même sous le

titre de Mémoires que l'œuvre entière devait tout d'abord se

présenter. Par l'intense curiosité qui l'anime, l'impuissance

ou le mépris des grandes compositions historiques, l'ardeur à

tout recueillir sans la passion de vérifier exactement ou de con-

trôler les témoignages, Brantôme se rapproche beaucoup des

chroniqueurs. On l'a souvent comparé à Froissart; il a fait,

comme lui, non pas une enquête sur son tem[)s, une simple

recherche des curiosités de son temps; mais ils ditï'èrent profon-

dément par leurs tendances. Oîi le premier est animé par sa pas-

sion des beaux faits d'armes, des exploits chevaleresques,

par son admiration pour la société aristocratique de l'Europe

chrétienne, où il s'applique à tenir école de vertus sociales

et de valeur, le second parait n'obéir qu'à une curiosité sans

but, et trop souvent malsaine. Sa vanité de Gascon, sa

légèreté, sa hâblerie même en font un témoin suspect qu'il

faut toujours tenir sous le contrôle; mais on mesure aisément

la grandeur du vide qui se ferait dans nos connaissances sur le

xvi" siècle si nous ne l'avions pas. Comme il est indifiérent au

bon ou au mauvais, à ce qui est honteux comme à ce qui est

honorable, il recueille tout, avec une secrète préférence pour

l'intime détail que chacun eût voulu tenir secret. Aussi trouve-

t-on Brantôme au ({t'Iour de (Ikujuo avenue (hi siècle: l)on
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nombre de gens commettent la faute de ne voir le xvi° siècle

qu'à travers son œuvre ; il est certain toutefois qu'on ne l'a pas

entièrement vu, si on ne Ta vu avec lui.

Cet anecdotier ne fut pas toujours incapable de s'élever au

ton de l'histoire. Son patriotisme, qui fut sincère, bien qu'il ait

connu des défaillances, lui a inspiré plus d'une belle page.

Chose enfin digne de remarque : il n'est })arvenu à produire

quelque chose d'excellent que lorsque sa partialité et sa recon-

naissance l'ont amené à arranger la vérité à sa façon; comme

il lui est arrivé pour Marie Stuart et Marguerite de Navarre.

La langue de Brantôme est chargée de provincialismes péri-

gourdins; elle sent son cru, comme celle de Monluc; mais elle

n'a pas le relief et le pittoresque de celle-ci. Son style a l'abon-

dance et le naturel; il lui manque la variété et ce grain plus

serré que donne une pensée forte. 11 est chargé de redites qui

sentent la négligence/ Brantôme ne voulut jamais cormaître la

gène d'une composition rigoureuse, asservie à un plan; il est

l'homme des disrressions et des incidentes; comme il ne veut

rien laisser perdre de ce qui se présente à son esprit, il

s'échappe à tout moment dans les directions les plus diverses
;

la tenue de son style s'en ressent. Tel qu'il est, s'il ne mérite

pas une place au premier rang des écrivains de son temps, il est

en position honorable parmi ceux du second ordre.

Son grand désir d'être imprimé « en belle lettre » après sa

mort fut trompé. Les scrupules de sa nièce, son héritière, laissè-

rent enfouis dans une malle ses sept volumes couverts de vélin

ou de velours de différentes couleurs, et ils y restèrent jusqu'en

16G5. Cependant Tindiscrétion avait servi ce grand indiscret

avant l'heure de la pultlication définitive, et des coj)ies fragmen-

taires avaient circulé de main en main. L'ancêtre littéraire de

Tallemant et de Bussy dut faire pénitence plus d'un demi-siècle '

avant do trouver cet imprimeur auijuel il avait tant pensé.

Les Mémoires-Journaux de Pierre de l'Estoile. — Un
frère en curiosité, un émule dans la l'oclierche de l'inédit et du nou-

veau, Pierre de l'Estoile l'est pour Brantôme. Ces deux hommes
sont contemporains (le premier étant mort en IGll, le second,

1. BraïUôme moiinit le l.ii juillet 1014.
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en 1614); et plus encore que Brantôme, TEstoile a été le témoin

volontaire de son temps; il y a dans la vie de Brantôme une

large part faite à l'action; rien de semblable chez l'Estoile. Né

d'une famille de jurisconsultes et de magistrats, il paya, comme

étudiant à Bourges, la dette obligée aux études de droit; plus

tard il acheta la charge de grand audiencier de la chancellerie,

qui donnait le titre de secrétaire du roi. ^Mais la grande affaire

paraît avoir été pour lui de profiter de sa charge pour mieux

voir et mieux entendre, pour être au centre de tout. Il avait le

génie du collectionneur : vieux livres, manuscrits, pamphlets,

chansons, placards, tout le tentait; comme on le savait fiiand et

bon }»ayeur, les pièces curieuses ne lui iîrent jamais défaut. En

1607, il avait une collection de 1210 pièces rares. Quand il fut

forcé de vendre sa charge pour réparer les brèches de sa for-

tune, il voua décidément tous ses loisirs à la chronique. A peu

près indifférent en religion dans une éj>oque de troubles reli-

gieux et trop indépendant pour se faire le prisonnier d'un parti,

l'Estoile était bien préparé à voir juste; sa modération ne

s'échauffa qu'en deux ou trois circonstances, en faveur de la

cause nationale, représentée par le roi de Navarre. Il était donc

de cœur avec les sages et les vrais patriotes; son témoignage

dans les grandes questions où la fortune du pays était engagée

est toujours d'un Français

Mais ce qui frappe surtout en lui, c'est qu'il est avant tout

curieux; et sa curiosité est désintéressée. Il n'écrit pas pour

gagner le renom d'auteur; il a mis en tête de ses manuscrits :

Mihl, non aliis. Il dit quelque part : « J'écris seulement pour

passer mon temps, et non le faire passer aux autres, auxquels

je conseillerai toujours de le mieux employer qu'en telles

l'adèzes. » En tête de son journal de Henri HT, comme épigraphe,

il a écrit ces lignes : « Il est aussi peu en la puissance de toute

la faculté terrienne d'engarder la liberté française de parler,

comme d'enfouir le soleil en terre ou l'enfermer dedans un

trou. )) Ces mots lui conviennent; il est bien le représentant de

la liberté française ainsi entendue. Ce Parisien, amoureux de

Paris, pouvait se llatter de le voir à une heure choisie à souhait

])Our un curieux : Henri III, la Ligue, Henri IV; quelle variété

(hms le tragique, le boutTon, le gr.nid mèuie! La royauté avilie

Histoire de i..\ langue. III. 00
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et remise en honneur, la France ruinée et restaurée, Paris en

proie aux factions et s'agitant dans une expérience démoniaque

de république, les fureurs des Seize, le déchaînement des prédi-

cateurs, l'Estoile a tout vu et tout fixé dans ses cahiers. Il a

très heureusement défini son œuvre le Magasin de mes curio-

sités. Il y renferme le soir, pour en jouir, tout ce qu'il a recueilli

le matin, dans la rue, au sermon, dans les foules, partout oii il

y a quelque chose à voir, à observer. Cette enquête au jour le

jour est d'un prix inestimable pour l'histoire; elle ne lui fournit

pas seulement de précieux éléments de vérité, mais ces dehors

pittoresques qui replacent dans leur milieu choses et person-

nages ; elle lui conserve ces mots qui peig^nent, une attitude

prise sur le vif, un g-este, tout le réel de la vie passée. L'Estoile

a servi plus que tout autre la mémoire de Henri lY par son atten-

tion à nous conserver les anecdotes oh se révélait cette nature

prime-sautiére, cet esprit si prompt et si sûr, cette ironie sans

malice, cette bonté g-ardée de son propre excès par un grain de

scepticisme. Les juges les plus sévères s'accordent aujourd'hui

à louer la moralité de l'Estoile comme historien, et à recon-

naître dans sa vie cette unité nécessaire des actes et des prin-

cipes. Il s'est peint lui-même, non sans ag-rément, et avec un

accent de sincérité, quand il dit : « En ces registres, on me verra

tout un et tel que je suis; mon naturel au jour, mon àme libre

et toute mienne, accoutumée à se conduire à sa mode, non tou-

tefois méchante ni ma<Hg-ne, mais trop portée à une vaine curio-

sité et liberté (dont je suis marri), de laquelle toutefois qui me
voudrait retrancher ferait tort à ma santé et à ma vie; parce que,

oîi je suis contraint je ne vaux rien, étant extrêmement libre,

et par nature et par art. » L'Estoile n'est pas de ces écrivains

qui marquent de leur empreinte la langue de leur temps; il ne

manque pourtant ni de vivacité, ni de pittoresque; il a, par

endroits, une façon de dire les choses qui est bien à lui; il sait

peindre un tableau d'ensemble, faire vivre une foule, mettre

en relief un personnage. Par sa façon de voir et de dire, il se

détache très nettement lui-même de la grande foule des curieux.

Les Mémoires de Marguerite de Valois. — Ce n'est

pas la sincérité qu'il faut attendre de Marguerite de Valois; elle

n'écrit pas en simple curieuse, mais en avocat; elle n'a pas pour
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but d'observer et de raconter; sans se l'avouer peut-être à elle-

miMiie, elle fait le plaidoyer de sa propre vie. C'est déjà une

habileté de sa part de dire : « Je tracerai mes Mémoires, à qui

je ne donnerai plus g'iorieux nom, bien qu'ils méritassent celui

d'histoire pour la vérité qui y est contenue nuement et sans

ornement aucun, ne m'en estimant pas capable. » On a coutume

de répéter que Marguerite n'a éciit que par accident; A'ers 1594,

Brantôme retiré de la cour depuis dix ans, mais resté fidèle à la

maison des Valois, écrivit en son honneur son « Discours de la

reyne de France et de Navarre, fille unique maintenant restée

de la noble maison de France ». Il louait sa beauté, son esprit,

sa fierté, jetait des fleurs sur sa vie, et donnait satisfaction, en la

célébrant, aux plus sincères sentiments d'admiration. Marguerite,

retirée depuis 1587 au château d'Usson, en Auvergne, feint de

n'écrire que pour lui répondre ; elle désire rectifier çà et là quel-

ques erreurs. N'est-elle pas celle « qui le peut mieux savoir et

qui a plus d'intérêt à la vérité de la description »? Elle eut le

temps de méditer sa réponse; car des indices certains, fournis

par le texte même, permettent d'aftîrmer que les Mémoires

furent écrits vers 1597 ou 1598. C'est l'époque où s'agitait la

grande question du divorce; Marguerite ne songeait-elle pas à

offrir de sa personne et de sa vie cette image habilement

arrangée, au moment oi^i allait se jouer la dernière scène de sa

tragi-comédie conjugale? on peut le supposer. Remarquons d'ail-

leurs qu'à un certain moment, sans raison apparente, la plume

lui tombe des mains; son récit s'arrête en 1582, après l'histoire

de l'amour de Fosseuse, qu'elle a galamment arrangée pour se

faire honneur. La dernière phrase est comme un aveu d'esj)é-

rance : « Voyant que le Roi mon mari commençait à me montrer

plus d'amitié. » Après cela, plus rien; Marguerite a survécu plus

de dix-sc|)t années, sans que le désir d'achever son œuvre l'ait

reprise. Risque-t-on de s'égarer en voyant dans ses Mémoires

un essai de justification oiTert à l'heure opportune, laissé ina-

chevé quand il est devenu sans objet?

« Cette œuvre d'une après-dînée ira vers vous, dit-elle à

Brantôme, comme le petit ours, lourde masse et difforme, pour

y recevoir sa formation.... Tl reste l'œuvre de cinq ou six autres

journées. » On peut juger par là de l'importance relative de
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l'œuvre telle que Marguerite l'avait conçue et du prix de ce qui

nous a été refusé.

Mais ce qui reste est de telle qualité qu'il suffit à classer ces

Mémoires parmi les petits chefs-d'œuvre de la littérature histo-

rique. Ils ont leur vérité à eux, et la vérité de l'espèce la plus

rare; non pas l'exactitude minutieuse des faits que le plus sot

chroniqueur peut donner, mais la mise en pleine lumière d'une

âme qui se trahit elle-même en s'analysant. Marguerite était de

cette race des Valois à laquelle la nature dispensa si libérale-

ment les dons de l'esprit; son éducation, livrée aux femmes,

pendant ces années douteuses qui précédèrent les g'rands troubles

civils , avait été médiocrement soignée ; mais plus tard , au

Louvre, où elle était comme prisonnière, à Usson, dans son

volontaire exil, une abondante lecture dirigée au hasard et dans

tous les sens, acheva en elle l'œuvre de la vie. Son esprit, déjà

exercé par l'intrigue, se polit et s'affina; Plutarque, la Bible,

Du Bellay, Rabelais et Homère, sans oublier Brantôme et les

romans de chevalerie, furent ses seconds éducateurs.

Si elle est Yalois, elle est aussi Médicis. Dès qu'elle a mordu

à l'intrigue politique, elle ne veut plus lâcher prise. Elle avait

seize ans à peine quand son frère d'Anjou, enveloppant et cajo-

leur, voulut en faire l'instrument de son ambition et lui confia ce

ministère de flatterie et d'espionnage auprès de la reine mère :

« Ces paroles firent ressentir à mon âme ce qu'elle n'avait jamais

ressenti, un contentement si démesuré qu'il me semblait que

tous les plaisirs que j'avais eus jusqu'alors n'étaient que l'ombre

de ce bien. » Lorsque Anjou lui retire sa confiance, elle se donne

à son frère d'Alençon ; elle intrigue pour le faire roi des Pays-

Bas; elle intrigue pour son mari, le roi de Navarre, et parfois

contre lui. Comme elle a beaucoup à cacher dans sa vie, comme

elle est surveillée, trahie et trahissant, elle a besoin de toutes les

ressources de son esprit pour connaître les gens, les flatter ou

les corrompre, les attacher à sa fortune ou les remettre à leur

place. Sa vie entière est une école d'analyse et de psychologie.

Le jour venu oii, pour son propre compte, elle aura besoin

d'écrire ce que fut sa vie, on ne trouvera chez elle aucune trace

de l'inexpérience de la débutante; sans effort et du premier

coup, elle atteindra presque à la perfection.
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Il ne faut pas lui demander ce qu'elle n'a pas voulu donner :

une page de l'histoire générale de son temps : c'est elle-même

qu'elle raconte, et elle seule; les autres, dans leurs rapports

avec elle. De tout ce qu'avait produit jusqu'alors la littérature

mémorialiste, rien n'est plus complètement une autobiographie;

"de ce trait personnel et féminin, elle a profondément marqué son

œuvre.

Marg-uerite a, au plus haut degré, l'instinct du style, ce guide

sûr qui, d'un mot, met en valeur les idées et peint les personnes.

Dans ce rapide écrit les personnages vivent et se meuvent; on

voit les intrigues de Catlierine, on sent le poids de sa domina-

tion domestique, on respire ce fumet de fausseté qu'exhalait

Henri III. Le triomphant voyage de Marguerite à Spa est un

épisode qui touche à la perfection. La langue est élégante,

souple, précise; un peu sèche, mais toujours claire; la phrase ne

se perd pas dans de pénibles long-ueurs ; elle a l'allure aisée et

rapide d'une conversation entre gens de cour.

Les Lettres de Marguerite offrent les mêmes mérites, en

raccourci; où elle triomphe, c'est quand elle a besoin de flatter;

sa correspondance avec la vieille duchesse d'Uzès, qu'elle appe-

lait « ma Sibille », est pleine d'enseignement : on y voit sans

doute l'extrême limite où pouvait atteindre chez elle une affec-

tion, et l'incomparable gentillesse avec laquelle cet esprit,

toujours maître de soi, savait déguiser l'égoïsme. Marguerite de

Yalois aura plus d'une héritière dans notre littérature; elle

figure, chronologiquement, parmi les premières femmes fran-

çaises qui ont vraiment écrit; à considérer l'avancement de la

langue, on peut déclarer qu'elle n'est inférieure à aucune de

celles qui l'ont suivie.

Les Royales (Economies de Sully. — Entre Marguerite

de Valois et Sully tout est contraste : la dignité de la vie, le

sérieux des services, l'esprit naturel, le talent littéraire. La

matière de l'œuvre est toute difîérente aussi. 11 ne s'agit ici que

des grands intérêts du pays, de son relèvement, de ses res-

sources. L'homme qui avait pris une si large part à l'œuvre de

réparation de Henri lY pouvait céder au désir de la raconter. La

retraite l'avait pris, malgré lui, en pleine force, à cinquante ans;

il devait se survivre trente ans encore, voir son œuvre d'abord
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compromise, puis reprise et achevée par d'autres mains. La

rédaction de ses Mémoires fut la consolation de ce long ennui,

une assurance prise contre l'oubli de la postérité.

Richelieu en a fait déjà la remarque : Sully n'était pas de

« ceux qui possèdent le cœur des hommes, mais de ceux qui les

contraignent par leur autorité ». Tel il apparaît encore dans son

œuvre : grand seigneur, ami de l'apparat, plein de l'idée de ses

grands services. Le titre qu'il donna primitivement à son œuvre

est significatif : « Mémoires des sages et royales OEconomies

d'État, domestiques, politiques et militaires de Henri le Grand,

rexemplaire des rois, le prince des vertus, des armes et des lois,

et le jjère en effet de tous ses peuples français; et des servitudes

utiles, obéissances convenables, et administrations loijales de

Maximilien de Béthune, Vun des plus confidents familiers et

utiles soldats et serviteurs du grand Mars des Français; dédiés

à la France, à tous les bons soldats et tous peuples français.

Certes voilà une affiche plutôt qu'un titre, et on y sent un

peu trop la préoccupation de se faire valoir. Ce n'est pas une

main légère qui a écrit ces lignes, ni un esprit sans vanité qui

les a dictées.

Sully a donné en outre un exemple peut-être unique de pro-

cédé de composition : il n'a ni écrit, ni dicté ses Mémoires ; il se

fait renvoyer l'écho de ses pro})res souvenirs par ses quatre

secrétaires; il se fait raconter sa vie « à quatre encensoirs »,

a dit Sainte-Beuve : « Il assiste sous le dais et prête l'oreille;...

le lecteur est là derrière, qui écoute, comme il peut. » Il y a

donc toujours quelqu'un entre le lecteur et le héros des Mémoires
;

les rapports ne sont qu'indirects, et on s'impatiente par instants

d'être, d'un bout à l'autre, compté pour rien. Un critique a fait

honneur à Sully du mérite d'avoir ainsi ôté « le moi qui est

haïssable ». Il nous semble au contraire que le moi transparaît

plus éclatant dans cet artifice, et qu'il y perd cet air de familia-

rité et d'abandon qui le rend parfois aimable. Faut-il croire qu'il

était ainsi plus aisé d'en user librement avec ses souvenirs? Il

est vraiment singulier de paraître apprendre d'un tiers l'intime

de ses propres pensées. Ce procédé est au plus haut degré

l'ennemi de l'art d'écrire. Sully a gâté par là bien des scènes

d'un haut intérêt, oii la vie est à moitié éteinte par ce vous
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substitué au7"e. Ce sont précisément les plus intimes, les conver-

sations avec Henri IV, les amicales gronderies, les résistances

respectueusement maussades; il nous fâche de sentir un tiers

importun dans ces scènes, qui ne se ressemblent plus à elles-

mêmes sans l'intimité du tête-à-tête. Il est aisé de voir tout ce

que les Mémoires de Sully gagnent à la lecture dans l'édition

de 1814, où le style direct a été rétabli.

C'est un grand reproche, au point de vue littéraire, que tout

le mauvais de cette œuvre tienne à la forme sous laquelle les

choses sont présentées ; et que tout ce qu'il y a de bon vienne du

fond même des choses. Il y a beaucoup de confusion dans la

distribution des matières; les choses militaires, politiques,

domestiques, ne sont ni tout à fait séparées et mises en leur

vraie place, ni rapprochées à propos. Les maximes y appa-

raissent comme le condiment nécessaire d'une pareille œuvre;

mais au lieu de les disséminer çà et là, on les sert par moments

en bloc, comme par acquit de conscience. L'art est resté étranger

à cette rédaction.

Il y avait pourtant la matière d'une belle œuvre, et Sully

l'avait préparée de longue main. Dès sa jeunesse, il avait pris

des notes sur les événements de son temps
;
plus tard il recueillit

en grand nombre des pièces utiles; il y ajouta ses propres

réflexions sur le g-ouvernement. Ce n'est donc pas une œuvre

de hasard; et même avant sa disgrâce, il devait entrer dans les

vues de Sully de laisser un monument de sa vie. Il n'est pas

ce qu'il eût fallu pour classer l'auteur parmi les écrivains; mais

l'importance de la période historique qui s'y reflète, le caractère

du roi qui en est l'àme, lui assureront toujours un intérêt liisto-

rique considérable. L'occasion était belle d'écrire un chef-d'œuvre

dans ce domaine mixte des lettres pures et de l'histoire.

//. — Historiens et hommes d'Etat.

Agrippa d'Aubigné : sa Vie à ses enfants. — L'œuvre

d'Agrippa d'Aubigné dispense de chercher dans un artifice de

stvle la transition entre les auteurs de mémoires et les histo-
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riens, D'Aubigné fut en môme temps, ou du moins il eut l'ambi-

tion d'être l'un et l'autre; contrairement à ce qui arrive d'ordi-

naire, les Mémoires ne furent pas la grande affaire de sa vie;

ils en furent plutôt le tardif accident. La rédaction de son His-

toire universelle l'occupa longtemps; et cette œuvre tient dans

sa vie une place considérable. C'est au déclin de l'âge, après

avoir acbevé son Histoire universelle
,
qu'il écrit sa Vie à ses

enfants, dont le titre seul dit assez le but et l'esprit. Le récit de

sa propre existence était sans doute mêlé à ces événements qui

constituent VHistoire universelle, mais elle y était comme

perdue et privée de personnalité. Il la dégage et l'offre en rac-

courci, avec un relief plus accusé. Mais il y a toujours entre les

deux œuvres un étroit rapport et comme une incessante com-

munication. Tantôt l'histoire universelle développe ce qui est

simplement indiqué dans la Vie; tantôt la T 7e jettera un jour

plus vif sur quelques recoins du grand ouvrage. Ces soudures

entre les deux productions d'ordre divers ont été voulues et pré-

parées par l'auteur lui même : « en mesme temps que le sieur

de Savignac lit l'entreprise que vous voyez escrite au premier

tome de son Histoire, livre 5, ch. 16 (p. 14) ' — vous voyez

sa prise de Pons à la fin du 24'' ch. du o° livre. » (P. 16.) On

pourrait multiplier les exemples. D'Aubigné écrit sa Vie avec

son Histoire universelle sous les yeux, pour établir exactement

la concordance, mettre bien en leur place les faits particuliers.

Mais l'accent des deux ouvrages est tout différent. Sa Vie est

heureusement définie par le titre même; l'homme y apparaît

tel qu'il fut, avec ses passions, ses vivacités, ses petitesses;

mais il ne fait aucun effort pour dissimuler les petitesses de ses

meilleurs amis. Plus d'une particularité que l'histoire passe

sous silence nous est révélée par cet indiscret témoin ; le

Henri lY de la Vie n'est pas tout à fait le Henri lY de VHistoire

universelle, bien qu'à tout prendre, ils soient vrais l'un et

l'autre, considérés sous un jour différent. C'est là que l'affec-

tueuse complaisance de Henri IV pour d'Aubigné prend les

façons d'une camaraderie souvent grondeuse, parfois jalouse

et mal endurante. L'auteur a toujours le beau rôle dans ses

1. Les renvois pour sa 17e uses enfants visent l'édition piililiée chez Lemerre
par MM. Réaume et de Caussade.
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rapports avec lo roi ; il lui saiivo la vie plus d'une fois, et l'hon-

neur dans une circonstance décisive (Projet de mariage avec la

comtesse de Guiches, p. G2), Il s'accuse lui-même de « rustique

liherté », et nous en donne maint exemple. L'humeur de

Henri lY, qui ne s'échappa jamais qu'en reparties, nous paraît

plus d'une fois justifiée par les allures de ce gênant ami, qui

avait toujours une raison à la ])Ouche, le marché en main et

dont l'esprit peu souple était incapahlc de suivre, dans son

admirahle développement, la politique du roi.

L'Histoire universelle. — Si nous n'avions que la Vie

pour juger Henri lY, ce serait grand dommage; on peut dire

que le dommage serait le même pour d'Aubigné s'il n'avait pas

écrit VHistoire universelle. Ce qu'il devait y avoir de plus diffi-

cile à pratiquer pour une âme violente comme la sienne, l'im-

partialité, il fait le plus louable effort pour y atteindre. Il a en

effet une idée très haute de la dignité de l'histoire, et il la dis-

tingue soigneusement des Mémoires. C'est dans la préface de

son Histoire nniversel/e qu'il traite cette question de méthode;

d'une part, ces ouvrages dans lesquels « la porte passée, a'ous

ne trouverez que des enfileures de mémoires, receus de tous

venants, dictez par leurs intérests ; la recherche des actions par-

ticulières, indignes de lumière publique » ; de l'autre, l'histoire,

c'est-à-dire le récit et la peinture des « actions généralles, des-

quelles elle doit prendre ses mouvements et mutations ' » (1, 2).

« Connaissez-vous le président Janin? demanda un jour

Henri IV à d'Aubigné. C'est celuy sur la cervelle duquel

toutes les affaires de la Ligue se reposaient. » (Sa Vie, p. 76.)

Il semble que le rêve de Henri lY eût été de voir l'histoire de

son règne écrite par le calviniste d'Aubigné et par l'ancien

ligueur Janin, l'un racontant les faits de guerre et de parti;

l'autre exposant les choses d'Etat et de conseil. Il est certain que

le roi fut l'inspirateur du projet de l'Histoire universelle; plus

tard il changea d'avis et retira ses encouragements, puis rendit

sa faveur. Henri lY est à l'origine de l'œuvre ; il en est l'âme

et le centre.

Le titre de l'ouvrage pourrait tromper; il ne s'agit en efïet

1. Ces renvois \)uur VHistoire universelle visL'iil IV'ililion iiiihlirc i)our la Société

de l'histoire de France par le Ijaron de Rnble.
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dans Fœuvre de d'Auldgiié que de Thistoire particulière dune

époque, que l'on pourrait appeler « le temps de Henri IV «. L'his-

toire étrangère est introduite à la dérobée, à la fin de chaque

livre, sous la rubrique : VÉlat d'Orient; — Etat du midi; — des

Affaires d'Occident..., etc. Il y a donc un essai d'élargissement du

cadre; le vrai titre, encore que bien long, pourrait être : « His-

toire du temps de Henri le Grand, avec une vue rapide de l'his-

toire des principaux états de l'Europe à la même époque '. »

C'est du moins le vœu de l'auteur; mais, en dépit de son vou-

loir, cette œuvre n'est-elle })as avant tout l'histoire du parti

calviniste, incarné dans un homme supérieur, grandissant avec

lui, et dont la destinée est d'être anéanti dans son triomphe?

L'ouvrage se termine à la fin du xv!*" siècle et à l'Edit de Nantes,

dont la haute valeur morale et politique n'est pas estimée à son

prix. « Avant la couronne escheûe, (Henri) a eu quatre per-

sonnes à soustenir : celle de Henri, celle du roi de Navarre, puis

après du successeur de la couronne et enfin du protecteur des

Eglises réformées. » {Préface, I, 13.) C'est la vraie matière de

l'Histoire universelle, et le roi de France reste presque en bor-

dure. De la période de la grande tranquillité de la France, s'il

ne dit rien, c'est qu'elle est trop, à son gr^, « le repos de

Capue ». S'il n'a point traité cette partie du règne, ce n'est pas

seulement parce qu'il a été « moins souvent auprès de Sa

Majesté » : mais surtout parce que le calvinisme nobiliaire et

militaire dont il est le type et l'historien a fini son rôle. Rien

n'eût empêché d'Aubigné de pousser plus loin ; il a vu se fermer

le règne du roi son ami. Les trois tomes de son histoire se sont

succédé en 1616, 1618 et 1620. Mais, à son insu même, la pas-

sion qui anima toute sa vie a fixé son cadre ; il prend plus d'in-

térêt aux affaires de la secte et du parti qu'à celles de l'Etat et

à la grandeur du roi de Navarre qu'à celle du roi de France.

Il est merveilleux que son impartialité n'ait pas fléchi davan-

tage dans ces conditions singulières. Un jésuite lui a rendu

cette justice « qu'il faisait seulement j»arler les choses », sans

1. < Pour ce qu'un prince belliqueux, par exemples, par émulations et plus par
contagion d'affaires, esbranle tout ce qui atteint sa renommée, ou comme un
astre incline par aspects le reste de l'univers, j'ai osé généraliser mon histoire,

m'attachant avec expressitude aux choses plus proches de temps et de lieu, aux
éloignées plus légèrement. .. (Préface, i, 15.)
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dire aucune parole injurieuse; il met lui-même quelque coquet-

terie à faire remarquer, qu'à propos de la Saint-Barthélémy, il

n'a prononcé ni le mot cruauté, ni le terme pourtant bien adouci

de rigueur. Il juge Henri III avec la sérénité de l'histoire, et

(juand il met en parallèle Henri lY et Mayenne, ce n'est point

pour le second un trop grand désavantage. On ne se douterait

pas, à le lire, que la même plume a dcv'ûVHistoire nniverselh, la

Confession de Sancij et les Tragiques. Mérite plus grand encore :

il fait taire ses rancunes privées comme sa passion religieuse, et

rien ne survit dos misérables dissentiments qui l'avaient parfois

éloigné de Henri IV. Il veut « planter » sur le tombeau de ce

prince, « deux colonnes, non de tuffe venteuse que la lune et

l'hyver ])uissent geler, mais d'un marbre de vérité de (|ui le

temps ne void la fin » (I, 16).

Il y a sans doute bien de l'inexpérience encore dans le plan

général de l'ouvrage; une recherche extrême de la symétrie;

chaque tome se divisant en cinq livres, chaque livre se termi-

nant par un traité de paix, ou, (|uand la paix fait défaut, par

quelque édit ou trêve qui y ressemble. On sent trop tout ce

qu'il y a d'arbitraire dans cette classification et d'artificiel dans

cette belle ordonnance. L'historien n'a pas assez dominé son

sujet pour établir entre les parties diverses cette harmonie qui

pouvait sortir des choses mêmes.

Mais à côté de ces imperfections, que de mérites, et d'un

ordre supérieur! Tout d'abord, la préparation laborieuse des

matériaux. « Il n'y a province en France oii nous n'ayons fait

voyager », dit-il dans un appendice au second tome. Il s'adresse

aux fils et héritiers des capitaines jadis en renom; il cherche à

se renseigner sur les simples soldats eux-mêmes. Son enquête

n'est pas toujours fructueuse; mais la conscience la plus droite

l'a inspirée. Il est curieux comme un chroniqueur; mais la

curiosité, qui rend parfois peu difficile sur le choix des preuves,

est disciplinée chez lui par la conscience de l'historien. Sainte-

Beuve trouve en d'Aubigné « quelque chose d'un Froissard

passionné ».

La passion, elle circule dans Tœuvre entière, elle anime tout.

Elle donne à certaines scènes une grandeur admirable; le

réveil du roi de Navarre s'arrachant aux plaisirs où la reine
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mère s'était promis de l'énerver, l'entretien de l'amiral de

Coliîïnv et de sa femme, le tableau du camp du roi après la

mort de Henri 111 sont cités à l»on droit comme des chefs-d'œuvre

de composition et de narration historique. Si le ton ne se sou-

tient pas également, les beautés éclatent partout; le style a des

lueurs imprévues qui éclairent, même là où il est le plus terne,

le fond des faits.

D'Aubigné reproche quelque part * à de Thou la longueur de

ses harangues, et il déclare que lui-même s'en est fait « chiche »,

parce que l'historien ne saurait jamais aflirmer « qu'il n'y ait

rien du sien ». Il ne s'est pourtant pas fait faute d'user de cet

élément de vie, pour traduire ses propres sentiments ou des

sentiments dont il était sur. Ces passag-es sont au nombre des

plus curieux; on y sent, plus que partout ailleurs, « l'homme de

lettre et l'homme de guerre » ; la forme du développement, le

balancement des preuves, la réponse aux objections trahissent

le souvenir des maîtres de l'antiquité; et ce n'est pas une des

moindres singularités de ce grand ouvrage que l'alliance de

mérites qui nous font découvrir chez le même homme le héros

des guerres civiles et l'académicien de Baïf, le partisan et le

lettré, le sectaire et le bel esprit. Contrairement à ce qu'on a dit

de l'œuvre de Monluc, ÏHistoire universelle de d'Aubigné est,

par moments, quelque peu « livresque ».

L'époque qui a fourni la matière de YHistoire universelle

devait inspirer d'autres écrivains ; elle était trop pleine de faits,

animée de trop de passions, agitée d'intérêts trop divers pour

ne pas tenter le talent ou la conscience de ceux qui en avaient

été témoins. C'est parmi les témoins de bonne foi qu'il convient

de ranger Palma-Cayet; sa Chronologie novennaire, qui com-

prend les neuf années écoulées de lavènement de Henri IV à

la paix de Vervins (lo89-1598), et sa Chronolor/ie septennaire

(1598-1604) sont des œuvres historiques dignes d'estime, oii les

mérites littéraires ne se révèlent nulle part. C'est une compila-

tion utile, où la personnalité de l'auteur apparaît tout au plus çà

et là, dans la bonhomie avec laquelle il rejjroduit d'originales

anecdotes de la vie de Henri IV.

1. Préface, i, 6.
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L' « Histoire de mon temps » de Jacques-Auguste

de Thou. — C'est aussi Je réniotion profonde ])roduile par les

événements contemporains que jaillit dans l'esprit de Jacques-

x\uguste de Thou le projet d'écrire l'histoire de son temps.

Quand il vit le sang français couler dans les rues de Paris et le

corps de Goligny attaché au gibet, il se sentit appelé à l'honneur

de venger la conscience publique en rem{)lissant son ministère

de vérité. Nul mieux que lui ne comprit jamais tout ce qu'il y a

de grandeur dans un semblable dessein, ce qu'il exige de labeur

et de recherches, de vigueur d'esprit et de force d'àme; nul ne

mit en lieu plus honorable la dignité de l'histoire.

L'éducation avait préparé ce ferme caractère dès le berceau
;

son père, Christophe de Thou, était un de ces magistrats

éclairés et courageux dont la vie est un exemple. L'enfant

grandit dans ce cadre austère d'une famille de robe, où la sim-

plicité laborieuse de l'existence et l'indépendance des caractères

avaient quelque chose de sacerdotal. Dans ce milieu, aucune dis-

sonance ne troublait l'harmonie des exemples bienfaisants : les

deux oncles de l'enfant, Augustin et Nicolas, étaient l'un magis-

trat irréprochable, l'autre prélat éclairé. L'âme de l'enfant avait

pris son pli, quand il reçut dans les universités le substantiel

enseignement des Cujas, des Hotman, des Scaliger. Il connut le

monde et les affaires à Rome, où il accompagna Paul de Foix et

Arnault d'Ossat, envoyés comme ambassadeurs, et sa précoce

expérience lui valut, avant l'âge de vingt-cinq ans, une mission

diplomatique en Flandre et aux Pays-Bas. De retour à Paris, il

obtint un siège de conseiller au Parlement de Paris. Il y devint

président à mortier ; ce fut le grand regret de sa vie de voir

donner à un autre la charge de premier président occupée jadis

par son père. Il avait eu la faveur de deux rois, Henri III et

Henri IV; il assista aux conférences théologiques de Suresnes

et de Fontainebleau ; il fut un des quatre rédacteurs de l'édit de

Nantes. Témoin des luttes religieuses, il hésita peut-être un

moment entre les deux confessions; l'austérité protestante avait

de l'attrait pour ces fiers caractères de magistrats, et il n'est pas

impossible qu'il ait connu ces incertitudes auxquelles tant de

nobles esprits étaient en proie. Mais il y avait dans le calvinisme

des tendances républicaines (jui lui paraissaient une atteinte aux
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droits do la rovauté. Il plaçait très haut, immédiatement après

le culte de Dieu, le culte de la patrie, et il ne séparait pas la

patrie de l'idée royale. Il resta donc catholique par patriotisme;

mais il avait rôtlé, en curieux ami, autour de la secte, il en avait

fait le tour; il en connaissait les hommes et les doctrines; il

avait pour elle, à défaut d'une pleine adhésion de l'esprit, cette

svmpathie qui rend facile la justice. Dieu, le roi, la vérité, tels

furent, dès sa jeunesse, les points fixes vers lesquels s'orienta

son âme. « J'ai toujours été Français et serviteur des rois, et de

ceux de la maison royale (écrivait-il le 10 février 1605), et non

jamais pensionnaire ni partisan d'autres. Tout ce qui leur a été

contraire a été contraire à mon affection. »

Un tel esprit, naturellement ferme et droit, familier avec les

procédés de l'enquête judiciaire, devait déployer dans la pré-

paration d'une œuvre historique un luxe d'informations et de

recherches. Il interroge les témoins des événements; il visite

la France et les divers pays de l'Europe, recueillant partout les

souvenirs et les documents. Il instruit un procès, et grossit

son dossier : mémoires d'État, instructions des ministres,

pièces diplomatiques, lettres, témoipnag-es oraux, il recueille,

recherche, classe et conserve tout. On n'apporta jamais plus de

conscience dans la préparation de ce ministère de vérité. « Cette

œuvre est écrite pour représenter historiquement, c'est-à-dire

avec la vérité, comme les choses se sont passées. »

De Thou commença à écrire en 1583. 1^'Histoire de mon

temps [Historia mei temporis) prend le récit des événements en

1544 et le continue jusqu'en 1607. Elle est divisée en 138 livres.

L'ouvrage est resté inachevé; la mort a surpris l'auteur en

plein labeur. Il entrait évidemment dans son plan de raconter

tout le règ'ne de Henri IV, ({ui seul, par ses résultats, donnait à

l'ensemble de la période étudiée l'unité de pensée et la conclu-

sion. Le vrai sujet de l'ouvrage est en effet la lutte soutenue par

la Réforme pour conquérir la liberté de conscience; et la cour

de Rome ne se méprit point sur les vraies tendances libérales de

l'auteur quand elle proscrivit son livre et le mit à l'index (1609).

Le plan général de l'ouvrage a une ampleur inusitée; l'auteur

y fait entrer, à côté de l'histoire générale, toute une série d'his-

toires particulières qui font revivre dans sa variété l'époque con-
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temporaine. C'est en vain que d'Auhiiiiié écrit : « Plusieurs ont

pour désagréable la trop courageuse recherche des hommes de

lettres de son temps » {Préface, p. 5). C'était une nouveauté et

un mérite d'associer à l'histoire politique et militaire l'histoire

littéraire; ce panégyrique des savants et des écrivains contem-

porains n'a pas seulement la nature d'un document; il est, à lui

seul, un signe de l'importance nouvelle que prenaient dans la

société du xvi" siècle les choses de l'esprit et ceux qui en repré-

sentaient la dignité.

De Thou a fait un tort infmi à son œuvre et il a réduit sa

propre renommée en écrivant son histoire en latin. Il s'est trop

complètement asservi à ces maîtres dont il ambitionnait de par-

tager la gloire, Tite Live, Salluste, Tacite. 11 a eu l'illusion que

cette fraternité de langage lui serait une sauvegarde contre

l'oubli; et sans doute ce fut tout d'abord un avantage, qui

permit à F « Histoire de mon temps » de se répandre dans l'Eu-

rope entière et de trouver partout accès. Mais ce principe d'uni-

versalité s'est tourné depuis en cause d'oubli : de Thou porte la

peine de son latinisme i-enforcé qui a détourné de lui le lecteur

français. Il n'a pas agi sur le développement de la langue; et

cette œuvre considérable d'un puissant esprit ne tient pas dans

notre histoire littéraire la place à laquelle elle aurait eu légitime-

ment droit.

Il y a plus encore : la langue latine a été pour l'historien de

la tolérance religieuse une cause intrinsèque d'infériorité; une

langue morte ne peut reproduire exactement, dans leur sou-

plesse et leur variété, les pensées des générations nouvelles,

emportées vers un autre idéal, agitées de passions, de désirs,

de besoins qui furent inconnus à l'âge précédent. Le fana-

tisme, la tolérance, les querelles théologiques, les questions de

politique étrangère devaient subir une sorte de travestissement

pour être mis en latin. Gomment accommoder aux grandes

allures de la période latine le ton familier d'un discours de

Henri IV et les saillies de sa verve gasconne? On a quelque

peine à retrouver, avec leur vraie physionomie, le Connétable

sous le Magisler equitum et le Maréchal de France sous le Tri-

bunus equitum. Ce doit être pour les lettres françaises un éternel

regret que l'aberration de ce noble es|»rit, trahissant par le choix
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malheureux de l'instrument les espérances que son temps avait

mises en lui.

D'Aubigné a rendu à de Thou (dont YHistoire avait paru plus

de dix ans avant qu'il publiât son premier volume) un témoi-

gnage significatif. Alors déjà l'Allemagne reprochait à la France

la frivolité de ses productions; elle lui refusait le don de pro-

duire ces œuvres fortes qui réclament une rare constance dans

le labeur et mettent en valeur les plus solides qualités de l'esprit.

Aux yeux de d'Aubigné, de Thou est le vengeur de toute une

race ; ce sera le tour de l'Allemagne à nous envier un tel créa-

teur. « La France n'a jamais produit un es}»rit puissant comme

cettui-là, pour opposer aux étrangers, et surtout aux Allemands,

nous reprochant qu'il soit bien en français (juelqiie chose sult-

tile et délicate, mais jamais d'oeuvre oii il paraisse force pour

supporter un labeur, équanimité pour estre pareil à soi-même,

ni un puissant et solide jugement. Toutes ces choses sont telle-

ment accomplies en cet auteur sans pareil, que nous requérons

maintenant en eux ce qu'eux autrefois en nous. » {Préface, p. 6.)

Premier essai d'une histoire de France : Girard du

Haillan. — Bernard de Girard, sieur du Haillan, avait com-

mencé à écrire près de vingt ans avant le président de Thou;

nous ne l'avons pas mis à son rang chronologique, parce que le

caractère de son œuvre le rattache plutôt aux écrivains de l'âge

postérieur. Tandis que d'Aubigné et de Thou bornent leur ambi-

tion à se faire les historiens de leur temps, du Haillan ne recule

pas devant le grandiose dessein d'écrire l'histoire même de la

France. Il y a de l'originalité et de la hardiesse dans le plan de

son œuvre; comme il est insensible à la véritable poésie des

tem})S antiques, que la sécheresse des chroniqueurs le rebute et

que la couleur locale n'est à ses yeux que barbarie, il se range

du parti de ceux qui veulent tout ennoblir, donner à tous les

personnages un môme air de dignité, une tenue noble, une

livrée décente. Du Haillan n'est pas l'inventeur du genre; au

début du siècle, le Véronais Paul Emile, amené en France à la

suite de Louis XH, y avait pris l'emploi de « faiseur d'histoire

pour les français » ; Galiis condimiis hislorias. Il avait accom-

modé au goût antique, en langue latine, les Grandes Chroni-

ques, donné aux faits un développement raisonnable, sinon
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vrai, aux grands personnages un tour uniformément romain,

et répandu sur la masse générale de nos annales un air de civi-

lisation, de mesure et de dignité. L'histoire se borne pour lui

au récit de la vie politique, au mouvement des révolutions, des

victoires et des défaites. Du Haillan est l'élève direct de Paul

Emile; selon lai « l'histoire ne doit traiter que les affaires

d'Etat ». Il est insensible à tout ce qui fait le charme des naïfs

récits des chroniques ; il croit rétablir la vérité en modernisant

uniformément les personnages, en leur infligeant avec une

impitoyable égalité les mêmes mœurs, le même costume, le

même esprit politique, celui de son propre temps modifié par

la culture de la Renaissance. Les discours d'apparat attribués

aux principaux personnages sont un des instruments de cette

funeste transformation.

L'idée était fausse, et l'auteur ne mit à son service qu'un

talent médiocre. Son œuvre marque néanmoins un premier

effort pour « substituer l'histoire à la chronique », présenter

dans un développement régulier et logique l'ensemble des faits.

Il fallait, pour réussir dans une œuvre semblable, ce rare

mélange d'érudition et d'art qui s'est rencontré chez quelques-

uns de nos historiens modernes, cette intelligence du passé,

faite de sympathie, née d'un long commerce avec les documents,

les anciens textes, les naïfs récits, les légendes. L'échec de Du

Haillan dans cette tentative n'en reste pas moins honorable.

Pourquoi faut-il qu'il ait fait école et que sa lignée se soit conti-

nuée, par Mézeray, Daniel, et l'abbé Velly, jusqu'à Anquetil?

Du Haillan eut du moins de l'historien la conscience qui

veut acheter la vérité au prix du travail. Nommé historiographe

de France en 1571 et chargé par Charles IX et Gatlierine de

Médicis de la rude tache « d'écrire en langage français l'histoire

des rois de France », il jeta sa vie entière et sa fortune dans

cette amvre immense. « Le premier, dit d'Aubigné, il a porté

le faix et les frais des recherches de tous côtés. » Il y a de la

grandeur dans ce sacrifice, et la page dans laquelle du Haillan

se montre aux prises avec l'énorme labeur qu'il a entrepris ', a

quelque chose de l'accent d'Augustin Thierry s'immolanl lui-

I . Epitre au roi Henri troisième.

Histoire de la langue. UI. 00
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même sur Fautel de l'histoire. Du Haillan mourut la uième année

(|ue Henri IV; il ne jtut conduire son œuvre jusqu'au règne de

ce prince.

A un rang inférieur, on doit citer l'ancien ligueur Pierre

Mathieu, qui écrivit en 1606 une Histoire de France (1598-1604),

et le dominicain Coëffeteau , auteur longtemps célèbre d'une

Histoire Romaine qui fît autorité jusqu'à Rollin. On découvre

chez ces deux auteurs le souci du style; ils sont de la période

de transformation du xvi® siècle; on sent déjà, à les lire, que le

xvii'' siècle est commencé.

Les lettres de D'Ossat et les négociations de

Jeannin. — Si riiistoire litléraire refusait une place aux

auteurs dont }»ersonne ne lit plus les œuvres et qui n'ont trouvé

un refuge que dans la bibliothèque des érudits, il faudrait passer

sous silence le cardinal d'Ossat et le président Jeannin. Ce serait

pourtant déni de justice. Ils eurent l'un et l'autre une place con-

sidérable dans leur temps, et ils travaillèrent avec succès, sans

en faire métier, au progrès de la langue. Les Lettres de d'Ossat,

dont Fénelon parlait, après un siècle, avec une estime singu-

lière, et les Négociations du président Jeannin sont restées jus-

qu'aux approches de la Révolution le manuel des di[)lomates et

des hommes d'Etat. Les Xégociations de Jeannin ont gardé [)lus

longtemps que les Lettres un intérêt d'actualité; comme elles se

rapportaient aux affaires de ces Provinces-Unies dont la gran-

deur, œuvre de la France, fut souvent menaçante pour elle, on

y revenait pour leur objet môme, sinon pour leur mérite litté-

raire; tandis que les Lettres, ne visant que les négociations avec

Rome, parurent plutôt démodées, quand Rome eut perdu, dans

les grandes questions de politique européenne, le rôle pré-

pondérant qu'elle avait tenu sous la Ligue et au début du règne

de Henri IV. En revanche les Lettres se défendirent mieux par

les mérites du style. 11 faut accorder à d'Ossat d'avoir donné à

la langue des grandes atïaires une clarté et une })récision

inconnues avant lui, d'avoir fait tombî'r les barrières qui sépa-

raient la diplomatie et les lettres, (iràce à lui, le public comprit

que l'art de trouver pour ces délien tes affaires de la diplomatie

le langage qui leur convenait était de (jualité rare, et que c'était

déjà un premier avantage politique de faire pénétrer dans le
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compte rondu des négociations la clarté, la logique de l'esjji'it

français. D'Ossat a préparé, pour une part d'homme, le succès

de la langue française, devenue, un siècle après sa mort, l'or-

gane officiel de la diplomatie; sous sa plume elle a déjà cet air

de probité qui est le premier mérite en ces sortes d'affaires,

cette lumineuse clarté qui ne laisse rien de trouble dans les sti-

pulations des intéressés. Un des éditeurs du cardinal d'Ossat

louait en lui « ce style signifiant, qui représente les choses aussi

clairement comme si elles étaient présentes, avec un-e telle

abondance de raisons, jusques aux moindres, que le jugement

de ceux qui doivent travailler dans les affaires est tellement

préparé et nettoyé de toutes sortes de difficultés qu'il est aisé d'y

prendre de bonnes résolutions. Par cette sorte d'écrits, on donne

l'àme à l'histoire. Certes il faut avouer qu'il importe peu de

savoir la fin des affaires et des traités, si on ne sait les raisons

et les causes de leur conclusion '. » Cette histoire ainsi pré-

sentée et comprise, à la moderne, est alors une nouveauté ; et le

nom du cardinal d'Ossat ra|)pelle cette heureuse tentative.

Henri IV écrivain. — Le talent d'écrire n'est point le

privilège de ceux qui en font métier, et il arrive que la gloire

littéraire couronne ceux qui paraissent s'en être le moins sou-

ciés. C'est le cas de Henri IV : il fut écrivain sans le savoir,

sans V prétendre, par le jeu naturel d'un esprit net, rapide, sin-

cère. Le recueil de ses Lettres missives appartient à l'histoire

littéraire comme à l'histoire politique de son temps.

La variété des sujets traités y est infinie, comme le détail

même de la vie de ce })rince qui avait joué tant de j)ersonnages

et subi tant d'épreuves. Guerre, sièges, batailles, chasse, amour,

diplomatie, tout s'v trouve mêlé, au hasard des faits et des sen-

timents. C'est une notation rapide de tous les moments d'une

existence appliquée à mille soins divers, mais que cette variété

n'épuisait pas. Ces lettres n'étaient écrites que pour un objet

précis : correspondre avec un absent. La préoccupation d'un

lecteur étranger n'y est nulle part. Aussi olfrent-elles, à un

degré peut-être unique dans la littérature épistolaire, cette

qualité du parfait naturel. Il n'y a personne entre le royal écri-

1. Édition de 1043.



364 AUTEURS DE MÉMOIRES; HISTORIENS; POLITIQUES

vain et son interlocuteur; personne ne doit l'entendre. Il est donc

tout lui-même et son esprit se livre en toute franchise.

D'Aubigné a loué chez Henri IV « une vivacité et promptitude

merveilleuse et par delà le commun ». Dans une conversation,

il devinait avant que la phrase fût achevée, et le commence-

ment d'un discours lui en découvrait la suite, au gi-and étonne-

ment des assistants. Gomme il voit vite et bien, le mot juste

se présente naturellement à son esprit; la phrase est rapide et

concise, parce qu'elle va sans détour à son objet qui est vu net-

tement, qu'aucun nuage ne dérobe. La clarté persiste toujours,

même quand la hâte d'écrire embrouille la phrase d'incidentes
;

on voit toujours ce qu'on veut et où on va, comme dans un

entretien oi^i les phrases mal faites ne sont pas toujours les

moins claires.

Bien voir, dire rapidement sont les premières conditions

d'un récit bien fait : Henri IV excelle dans l'art de raconter. Il

dit en peu de mots : et comme il met en leur lieu et en bonne

lumière choses et personnes, la narration a aisément un air

achevé. Elle est souvent relevée d'une pointe de cet esprit fami-

lier à Henri IV, oii une franche gaieté et une ironie sans malice

se mêlent naturellement et sans prétention.

Accommoder le ton d'une lettre et au sujet traité et au carac-

tère de celui qui doit la recevoir, voilà un précepte élémentaire,

mais d'une application malaisée. On a pu écrire de Henri IV :

« On retrouverait aisément le caractère de chaque correspondant

d'après le ton des lettres qu'il reçoit '. » Le sexe, l'âge, le rang-,

tout se reconnaît aisément. La langue elle-même et l'allure du

style se modifient avec l'objet. S'agit-il de graves intérêts? Le

rapide parler de l'entretien familier fait place à la phrase longue,

balancée, prudente; le royal écrivain trouve sans y songer la

période et le nombre.

Henri IV fut donc vraiment écrivain ])ar ce droit (pie tout esprit

vigoureux et net prend sur la langue dont il se sert pour traduire

une pensée qui vaut la peine d'être dite. Il le fut d'une façon

inconsciente; non par dédain, mais parce qu'il avait d'autres

soucis. Il aimait les lettres et se montrait attentif au mérite des

1. E. Yiing, Ileuri IV écrivain, p. 213.
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écrivains. Par son influence et sur les écrivains et sur le tour

nouveau donné aux idées de son époque, par le bienfaisant

rayonnement de Tordre en tout, Henri IV a sa place d'hoinieur

dans l'histoire littéraire de son temps.

///. — Les écrivains politiques.

La Boétie : l'éloquence en français au service de

lieux communs antiques. — C'est seulement dans la

seconde partie du xvi^ siècle que l'on voit paraître d'abord avec

mesure, puis pulluler dans une prodigieuse variété, les écrits

que l'on peut ranger sous la dénomination commune d'écrits

politiques. Le régime du bon plaisir, un moment déguisé sous

les grâces brillantes de François P"", prépara les esprits à

l'examen, disposa les volontés à la résistance; quand les pre-

miers excès du régime en démasquèrent les dangers, d'élo-

quentes protestations ne se firent pas attendre . C'est à ce

moment précis, avant le déchaînement des passions religieuses

et le premier signal des bouleversements politiques, que La

Boétie jeta son retentissant coup de clairon.

Etienne de la Boétie, né à Sarlat en 1530, avait dix-huit ans

quand les rigueurs royales, servies par la férocité du connétable

de Montmorency, ensanglantèrent la Guyenne et firent de Bor-

deaux une ville conquise. S'il faut en croire de Thou, ce spec-

tacle échauffa la verve du jeune homme, et le Dii^cours de In ser-

vitude volontaire \^\\\\i, d'un trait, de cette âme indignée. Œuvre

de passion et de jeunesse, voilà son vrai caractère. Montaigne

n'y cherchait sans doute pas autre chose que la passion et le

beau langage, quand il constatait en ces termes la propagation

clandestine de ce petit traité : « 11 court piéca es mains de gens

d'entendement, non sans bien sfrande et méritée recommanda-

tion; car il est gentil et plein, ce qu'il est possible. » (Essais,

I, 27.) Plus tard cet éloquent factum se trouva servir à merveille

les passions de parti; les protestants s'en firent une arme, le

confisquèrent à leur profit et le publièrent en 1576, dans un de

leurs recueils, Mémoires de ('Estai de France sous Charles Xeu-
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viesme. La Boétie était mort treize ans auparavant, et peut-être

s'il eût A'écu, « affectionné » comme il l'était « au repos de son

pays, ennemy des remuements et nouvelletés de son temps »,

se fût-il prêté malaisément à l'usag-e que les partis firent de

son œuvre '. De ses divers écrits, le seul qu'on lise encore, celui

qui a fondé sa renommée, n'eût peut-être jamais été publié par

lui-même ; et, s'il faut en croire Montaigne, La Boétie « ne le

vit oncques depuis qu'il lui échappa ». Le Discours de la ser-

vitude volontaire ne peut donc pas donner la vraie mesure de

l'homme; il n'y faut chercher ni système politique, ni vues de

gouvernement; ce délicat esprit, formé dans le commerce de

l'antiquité, ce traducteur ingénieux et savant des OEcouomiques

d'Aristote et de la Mesnagerie de Xénophon aui-ait pu demander

aux grands auteurs de la Grèce ou de Rome une inspiration plus

précise en matière de gouvernement. Pour être juste envers un

homme dont la mort prématurée mit en deuil tant d'espérances,

il faut donc ne chercher dans son œuvre que ce qu'il voulut v

mettre; et en deux endroits différents, Montaigne nous paraît

l'avoir défini avec autant de vérité que de bonheur : « Ce sub-

ject fut traitté par luy en son enfance par manière d'exercita-

tion seulement, comme subject vulg:aire et tracassé en mille

endroits des livres... » — « Il l'escrivit en manière d'essay

en sa première jeunesse, à l'honneur de la liberté contre les

tyrans. » (i, 27.)

L'auteur lui-même, dès les premières lignes, circonscrit son

sujet et s'interdit toute ambition de pensée systématique. 11

écarte « cette question tant pourmenée, assçavoir si les autres

façons de républiques sont meilleures que la monarchie ». Ce sera

peut-être la matière d'un traité à part « pour un autre temps ».

On a bien nommé ces pag-es en les appelant un Discours; ce

n'est pas une œuvre de doctrine, mais un jet de passion.

Un tel livre défie l'analyse; mais il est aisé de surprendre le

secret de sa composition. Supposez une àme généreuse, exaltée

par la lecture de Plutarque, dont les instincts libres et fiers trou-

vent aisé et naturel tout ce que l'on raconte de l'héroïsme

1. Comhion il était lecteur peu fervent de la Bible, on en Jugera par la phrase
suivante : •< Du (jucl peuple d'Israël je ne lis Jamais l'histoire ([U'' Je n'en aie

trop grand dépit, quasi Jusque à devenir inliuniain. [)Our me réjouir de Innt de
maux (pii leur advinrent. »
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antique ; placez-la en rei^ard d'un acte de despotisme sanij;lant,

et mettez au service de son indignation, en pleine fougue de

l'âg-e, une lang-ue colorée, souple, nerveuse, à demi latine par

l'allure, ([ui se prête à merveille à mouler les beaux lieux com-

muns de l'antiquité : dans quel({ues heures d'éloquente impro-

visation, le Discours de la servitude volontaire sera au point.

Dans l'esprit de La Boétie, comme dans celui de Montaig^ne,

bruit incessamment dans une confusion sonore l'essaim des

grands noms de l'antiquité; des temps homériques à l'empire

romain, d'Hercule, de Salmonée et d'Ulysse à Commode et à

Garacalla ils s'ofTrent à la pensée dans un pêle-mêle cajjricieux

comme le hasard des souvenirs. Nous les revoyons tous, dans

cette g-alerie où la fantaisie seule donne des rangs, Miltiade, Léo-

nide, Thémistocle, Denys, Pisistrate, Mithridate, Xercès et

Daire, Lycurgue, Gaton l'Utican, Sylla, Aristogiton, llarmode,

Brute le vieux; nous en passons, et non des moindres. Ce qui

serait aujourd'hui fatras et pédantisme avait pour ces esprits du

xvi" siècle, enivrés de leurs classiques, un charme inexprimable.

Ils jouissaient passionnément de ces souvenirs et ils savaient

qu'une élite de lecteurs en jouirait avec eux. L'heure était à

l'antiquité, aux sentiments et aux actions héroïques sous la

forme antique.

Dans ce moule antique, La Boétie ne jette pas un sentiment

que l'antiquité n'ait connu et exprimé: le prix infini de la liberté

naturelle, la douceur de l'ing-énuité, la vaillance que la liberté

met au cœur de ceux qui la défendent, l'horreur de la tyrannie,

l'isolement moral où la tyrannie plonge celui qu'elle dégrade.

Plutarque, et toute l'antiquité que Plutarque a réalisée en

ty[tes, se reconnaîtrait dans ces pages. Mais il est un passage

significatif où l'homme de la Renaissance et le dévùt des

belles-lettres se retrouvent et s'affirment : les plus grands

ennemis de la tyrannie « ce sont ceux qui ayant la leste d'eux

mêmes bien faite, l'ont encore polie par l'étude et le savoir ».

Malgré tout, ce petit livre a mérité sa fortune; son originalité

n'est pas dans les idées, mais dans l'accent. Pour la première

fois peut-être la prose française traduisait avec éloquence ces

sentiments chers aux aristocraties antiques et dont les lettrés

seuls pouvaient goûter le charme et subir l'action. Par hii, la
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fierté des belles âmes nées libres trouva un accent populaire et

fit de nombreux prosélytes. Cette déclamation avait alors un

accent de nouveauté qu'elle a perdu; c'est par là qu'elle

enchanta les esprits de la fin du xvi" siècle. Ces beaux lieux

communs furent longtemps le bréviaire de plus d'un noble

cœur. La Servitude volontaire a iïardé pour nous le mérite d'une

langue excellente, souple, animée, souvent ingénieuse dans ses

tours et ses trouvailles, qui assure à l'auteur un rang honorable

près de son immortel ami, Montaigne.

L'érudition au service des passions politiques. Pre-

miers essais de science politique : François Hotman et

Hubert Languet. — Les jtrotestants, qui avaient pris de force

La Boétie, devaient avoir leurs théoriciens politiques vraiment

à eux : François Hotman et Hubert Languet furent ces hommes.

Ils ont eu l'un et l'autre cette même fortune d'agir puissam-

ment sur leur temps par des moyens d'ordinaire limités, l'éru-

dition du jurisconsulte et du théolog^ien; et de s'être fait, par

des œuvres écrites en latin, une place et un nom dans l'histoire

des lettres françaises.

Né à Paris le 23 août 1524, d'une famille origrinaire de Silésie,

François Hotman eut un rêve de jeunesse : réaliser l'idéal des

grands juiisconsultes romains : « Etre l'oracle de tous les

citoyens, et se tenir prêt à leur découvrir en toute question le

juste et l'honnête. » \\ était déjà célèbre comme ])rofesseur à

vingt-deux ans. C'est alors qu'il adopta les idées de Calvin, et

qu'il commença de ville en ville une odyssée de misère. Lau-

sanne, Bàle, Strasbourg, Valence, Bourges le reçurent tour à

tour. La Saint-Barthélémy le chassa de France. A ce sanglant

coup d'Etat il répondit par un coup d'Etat d'opinion : ce fut la

Gaule franque.

L'ouvrage parut en latin sous le titre étrange de Franco-

Gallia, en 1573. H fut immédiatement traduit en français (1574).

Dans la pensée de l'auteur, « c'est un livre de grande importance

pour reconquérir notre gouvernement et rendre à notre France

son assiette et son repos ». Il y a deux méthodes très diverses

pour (|ui prétend diriger les idées politiques d'un temps : on

}»eut se réclamer de la philoso|»hie ou de l'histoire, invoquer

les principes de la science politique ou les traditions. Hotman



LES ÉCRIVAINS POLITIQUES 369

suit la seconde voie. Il emprunte à la seule érudition toutes ses

armes; au lieu de chercher si la constitution politique de la

France est conforme à la justice et au droit, il se préoccupe

uniquement de montrer qu'elle n'est pas conforme à la coutume

nationale. L'érudition d'Hotman, remarquable pour son temps,

n'eût pas sauvé son livre de l'oubli; il dut à d'autres mérites

sa g-rande fortune. Tout d'abord, c'était la première fois que

l'érudition devenait une arme de guerre et, par ses allures

de polémique, se faisait toute à tous. Ces questions, réservées

jusqu'alors aux hommes d'étude, étaient jetées en appât à la

curiosité de chacun; on y découvrait un intérêt inattendu et

des rapports, jusque-là non soupçonnés, avec la réalité de

chaque jour. Dans un temps calme et sous un roi sace, un tel

livre fût passé inaperçu; il reçut des circonstances une impor-

tance exceptionnelle et il réagit fortement sur ces circonstances

mêmes. Non seulement la France entière apprenait d'Hotman le

vrai nom du régime politique dont elle souffrait : le despotisme;

mais elle entendait proclamer le remède à ce mal : l'insurrec-

tion. Le peuple a-t-il le droit de se révolter contre l'autorité du

roi? Oui; et ce droit n'admet pas de prescription. A la sainteté

du droit s'ajoute la puissance du fait : qu'est donc la Guerre du

Bien public, contre Louis XI, sinon l'exercice de ce droit à

l'insurrection et une dernière manifestation de la constitution

séculaire de la Gaule franque? Une érudition, très variée, très

pure et, dans son principe, désintéressée, un sentiment très vif

de la dignité nationale, une indignation de protestant contre les

scandales politiques et privés de la cour des Valois, l'éloquence

d'une âme droite s'exhalant dans une langue simple et pleine de

force : tels sont les éléments du succès de cette œuvre, aujour-

d'hui morte, mais dont les dernières palpitations se sont éteintes

très peu de temps avant la Révolution de 1789.

Nouveauté de la doctrine de Languet; première

théorie du contrat social. — L'ins}tiration protestante est

sensible dans un autre ouvrage de la même époque, le Vindiciœ

contra ti/mnnos, qui parut en 1579 sous le pseudonyme de Junius

Brutus, et que la critique a restitué à son véritable auteur,

Hubert Languet, iirotestant français établi en Allemagne.

Hotman cherche ses autorités dans les chroniques, Languet
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remonte jusqu'à la Bible; l'un prend pour type un peuple gallo-

franc iniag-inaire, l'autre, le peuple d'Israël.

La dilTérence est plus profonde encore : tandis que le livre

d'Hotman s'applique aux conditions politiques d'un seul peuple

et fonde sa constitution légitime sur ses traditions et son histoire,

Hulicrt Languet étudie les rapports des peuples et des rois en

delioi's de toute application iiarticulière, dans leur essence théo-

rique. 11 veut atteindre ce fond solide et immuable du droit sur

lequel tout repose. Avec lui se manifeste la première tentative

d'une philosophie de la politique. De la philosophie, il s'efforcera

d'imiter l'universalité et d'atteindre la certitude. L'objet et la

méthode de son livre sont clairement indiqués dès les pre-

mières pages : il met en présence le pouvoir des princes et le

droit des sujets; il veut ramener leurs rapports à des principes

évidents et tracer les limites exactes dans lesquelles ils doivent

se renfermer. La méthode géométrique lui paraît avoir seule

assez de rigueur pour de seml)la])les problèmes.

L'idée que l'on doit se faire de la souveraineté, la source d'où

on la dérive, telles sont deux questions essentielles devant

lesquelles Languet ne recule pas. Avec lui, pour la première

fois, intervient cette idée, réservée deux siècles plus tard à une

retentissante fortune, l'idée du contrat. Non pas un contrat

direct entre le peuple et le roi, mais un contrat de troisième

main, comme par ricochet, devant les stipulations duquel inter-

vient, pour le solenniser et le consacrer, Dieu lui-môme. Par

ces attaches divines, Languet rappelle, au moment même où il

va les rompre, les traditions du moyen âge; le souvenir du Dieu

d'Israël contractant avec son peu|)le découvre le protestant.

A l'origine de la société polili(|U(>, telle que l'Écriture nous la

révèle, il y a un double contrat: un contrat général entre Dieu,

le roi et le peuple, un contrat particulier entre le peuple et le

roi. La nouvelle loi contiiuie l'ancienne; mais le contrat n'est

pas rompu; il vaut sous le règne de l'Evangile, comme sous

celui de la Bible; les rois païens eux-mêmes tirent à leur insu

de ce même principe leur légitimité; comme Dieu gouverne les

volontés des liommes et dispose du sort, c'est encore lui (pii

contracte, par cette voie indirecte, quand le prince est nommé

par le suffrage du peuple ou désigné par le sort.
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De cette métaphysique, Languet fait découler avec hardiesse,

comme conséquences pratiques, le droit des sujets à la résis-

tance, le droit à rinsurrection, le droit d'intervention, pour

défendre les sujets opprini(''s d'un mauvais jirince. Le contrai

du peuple avec Dieu prime le contrat du peujile avec le roi; un

conflit vient-il à s'élever, \e peu[ile se délie lui-même vis-à-vis

du roi pour garder sa fidélité à Dieu. Mais qui dégagera l'opinion

de cette masse confuse du peuple, si redoutable dans ses empor-

tements, si jirompte à l'erreur? Les grands et les magistrats.

Tel est, dans son dessin général, ce livre original et puis-

sant, dans lequel l'éloquence jaillit de l'extrême concentration

de la pensée et qui devait exercer, à la fin du xvi" siècle, une

influence profonde. Le résultat auquel tendaient les pamphlets

politiques par la violence et par la haine, il l'atteignit plus

sûrement par un effort de raison. Par lui on apprit que les

obscurités oîi se réfugiaient les questions politiques pouvaient

être dissipées et que la région mystérieuse où tout [touvoir

humain prend sa source n'était pas inaccessible. On vit se

dresser en face du droit des rois, le droit des peuples; et on se

rendit compte qu'il était possible d'appliquer au droit public des

principes de contrat, de stipulation, et de garanties jus(|u'alors

réservés au droit privé. La passion publique s'attacha à ces

problèmes; et, comme tout ouvrage qui agit puissamment sur

une société relève des lettres , le domaine de la littérature

s'enrichit d'une nouvelle province, la science politique.

Les « Six livres de la République », de Jean Bodin.

— Le monument de cette science au xvi" siècle devait être le

grand ouvrage de Jean Bodin, qui a pour titre Les six Livres

de (a République. Bodin, comme Hotman, avait commencé par

l'étude du droit; et ses premiers travaux, écrits en lalin, avaient

pour objet le droit romain.

Mais, aux environs de la trentième année, sa pensée se

détourne vers des études plus larges, et, en lotiG, à l'âge de

trente-six ans, il publie son traité intitulé : Methodus ad facilem

hisloriarum cof/nifioiiem, premier essai de philosoi)hie du droit

et de philosophie (h^ l'histoire. Hardiment dégagé des lisières du

droit romain, il aflirme la notion d'un droit universel, d'un

droit idéal, dont les codes ne sont que l'expression multij^le;
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élargissant jusqu'aux extrêmes limites de l'humanité le champ

(le son expérience, il veut que tous les peuples apportent leur

contingent d'expérience et de lumières ; aux Romains, type alors

réputé parfait, il veut adjoindre Perses, Grecs, Éo-yptiens,

Héhreux, AHemands. L'histoire éclairera la jurisprudence; car,

« c'est dans l'histoire qu'est contenue la meilleure partie du droit

universel; c'est d'elle que nous pouvons apprendre les mœurs

des nations, les fondements de l'Etat, ses développements, ses

formes, ses révolutions et sa lin... La première utilité de

l'histoire est de servir à la politique. »— « La philosophie mour-

rait d'inanition au milieu de ses préceptes, dit-il dans son préam-

bule, si elle ne les vivifiait par l'histoire. » Ajoutons que, sans

l'histoire, la politique manquerait de solides fondements et de

principes; et nous aurons mis en lumière l'idée maîtresse de la

République.

C'est en 1576 que ce grand ouvrag-e vit le jour. On peut ima-

giner un philosophe combinant un système politique en dehors

de toute préoccupation contemporaine et se désintéressant de

son temps; mais tel n'est pas le cas de Bodin. 11 Ait dans une

époque troublée, où la notion du gouvernement est obscurcie

par les passions de parti, faussée par les vices des princes.

« Puisque la conservation des royaumes et des empires, dit-il

dans sa dédicace à monseigneur du Faur, seigneur de Pibrac,

dépend, après Dieu, des bons princes et sages gouverneurs, c'est

bien raison que chacun leur assiste, soit à maintenir leur puis-

sance, soit à exécuter leurs saintes lois, soit à ployer leurs

sujets par dits et écrits qui puissent réussir au bien commun de

tous en général et de chacun en particulier... C'est pourquoi

de ma part, ne pouvant rien mieux, j'ai entrepris le discours de

la République, et en langue populaire, tant pour ce que les

sources de la langue latine sont presque taries, que pour être

mieux entendu de tous Français naturels. »

Bodin a lu Aristote, mais il est plutôt disposé à le corriger

qu'à le suivre servilement. Cet effort d'indépendance éclate dès

les premières lignes, dans la définition môme de la République.

Aristote avait dit que la République est « une société d'hommes

assemblés pour bien et heureusement vivre ». Bodin ouvre son

ouvrage par ces mots : « La Répuldique est un droit gouverne-
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ment de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec

puissance souveraine. » Il [tarait trouver quelque chose de

corrupteur dans cette déclaration, que le bonheur de la société

peut être proposé comme un hiit; il voit t(d cas où la vertu

« n'a point d'ennemi plus capital » que la bonne fortune. Pous-

sant à l'extrême le parallèle entre les conditions de « vraie

félicité d'une République et d'un homme seul », il déclare « que

ce peuple-là jouit du souverain bien quand il a ce but devant les

yeux , de s'exercer en la contemplation de choses naturelles,

humaines et divines, en rapportant la louange de tout au grand

Prince de nature » (liv. I, ch. i). La justice, la contemplation,

voilà un accent nouveau; mais Aristote avait dit plus simple-

ment : « bien vivre », avant « heureusement vivre », mettant

dans leur subordination nécessaire ces deux éléments de la .vie

sociale : la vertu et le bonheur.

Le « droit gouvernement » de la République s'élabore tout

d'abord dans la famille. « La famille bien conduite est la vraie

image de la République, et la puissance domestique est sem-

blable à la puissance souveraine. Le droit gouvernement de la

maison est le vrai modèle du gouvernement de la République. »

Aussi Bodin établit-il solidement dans la famille le principe

d'autorité; il ne recule pas devant le pouvoir despotique du

père, regrettant presque le droit de vie et de mort des codes

antiques.

Mais cette autorité, d'où procède-t-elle? Naturelle dans la

famille, elle ne l'est pas dans la République. Le choix seul peut

l'y introduire et l'y établir. Sous le nom de souveraineté, elle

est un des éléments essentiels de la République. Bodin définit la

souveraineté, la puissance absolue et perpétuelle. La puissance

déléguée pour un temps limité, fût-elle absolue, n'est pas la

souveraineté. Consuls, dictateurs, décemvirs ne sont pas souve-

rains. La vraie marque de la souveraineté est « la puissance de

donner loi à tous en général et à chacun en particulier, sans le

consentement de plus grand, ni de pareil, ni de moindre que

soi ». De là découle le droit de faire la paix et la guerre, de

nommer les grands officiers, (k^ jnger en dernier ressort, de

battre monnaie, de lever des impiMs, de faire grâce. Ces droits

n'appartiennent pas seulement à un roi, mais à tout souverain,
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roi, peuple ou aristocratie : le souverain }»eut être, suivant le

uKtt d'Aristote, un, plusieurs ou tous. Il y a donc trois sortes

de souverainetés ou réj)ul)lif[ues : la Monarchie, l'Etat |)opulaire,

rÉtat aristocratique.

La Monarchie elle-même peut être de trois sortes : « La Monar-

chie royale ou légitime est celle où les sujets obéissent aux lois

du monai'que, et le mf>narque aux lois de nature; demeurant la

liberté naturelle et propriété des biens aux sujets. La Monarchie

seigneuriale est celle oii le prince est fait seigneur des biens et

des personnes par le droit des armes et de bonne guerre, gou-

vernant ses sujets comme le père de famille ses esclaves. La

Monarchie tyrannique est oi^i le monarque, méprisant les lois

de nature, abuse des personnes libres comme d'esclaves et des

biens des sujets comme des siens » (liv. II, ch. n). La France

est le type de la Monarchie royale; c'est-à-dire de ce gouverne-

ment dans lequel l'absolutisme est tempéré par les lois divines

et naturelles, réglé par les lois « qui concernent l'établissement

du royaume » ; contenu par les contrats. Puisque la Monarchie

royale, ou légitime, laisse la ])ropriété des biens aux sujets,

l'impôt ne doit }»as être levé sans leur consentement.

La portée de l'œuvre de Bodin. — Il y a bien de

l'incohérence dans ce système; et on ne voit pas aisément le

rôle des Etats généraux et du Parlement en regard d'un souve-

rain dont la parole est comme un oracle. Mais là n'est pas pour

le lecteur d'aujourd'hui l'intérêt de l'ouvrage. Il importe peu à

l'histoire littéraire que Bodin ait ou non réussi à trouver le fond

sur lequel repose le droit royal, ou (ju'il ait préparé des théories

commodes à tel ou tel parti. Vrai ou faux, son système n'en est

pas moins un prodigieux effort pour concilier la politi([ue et le

droit; son livre, une œuvre de bonne foi et une entreprise

hardie pour ouvrir à tous ceux qui pensent et qui lisent le sanc-

tuaire des choses de l'État. Une sèche analyse trahit toujours

les auteurs quelle prétend faire connaître; Bodin perd plus

qu'un autre peut-être à être ainsi résumé. Car son savoii* est

immense, sa lecture prodigieuse, sa mémoire toujours prête; et

son art est extrême à disposer les faits que lui foui'iiit l'histoire

ou les arguments que lui pivte le droit. Par lui, certains pro-

blèmes, et des plus hauts, agités seulement dans les conseils
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des hommes d'Etat ou de loi, étaient proposés à la cui'iosité de

tous, discutés à la grande lumière du forum : la théorie des

révolutions, la justice, la sûreté intérieure et les alliances, la

neutralité, les impôts et les tinances, les monnaies, l'instruction

puhlique. Le grand organisme de la chose publique était pour la

première fois démonté sous les yeux du lecteur français, étudié

dans chacun de ses rouages. La vie morale, comme la vie maté-

rielle des peuples, et leurs rapports, et les lois de leurs rapports,

tout cela devenait matière d'études; mieux encore, objet de

science. Car l'esju-it philosophique de liodin excellait à coor-

donner les idées en système et à donner aux créations de sa

pensée des airs de réalité. La partie économique de son œuvre

a moins veilli [)eut-étre quo la })artie politique; c'était aussi sans

doute l'élément le plus nouveau de l'œuvre. Le moyen âge

n'avait jamais perdu de vue les grandes questions sur la nature

du pouvoir et les rapports de ses divers organes; les faits de

l'ordre économique l'avaient moins intéressé; il n'en avait pas

recherché les lois; il lui avait manqué surtout de saisir l'étroite

dépendance de ces questions et de reproduire, dans la théorie,

les communications intimes ([ui les unissent.

On a discuté si Bodin fut libéral ou absolutiste, sans songer

à l'inanité de ces querelles, à l'impossibilité de bien établir le

débat. Mais avant de conclure, on se souviendra que, le premier

entre les modernes, il s'est élevé contre l'esclavage. Ce n'était

pas, aux vi" siècle, une question d'école : « La découverte de

l'Amérique, dit-il, fut une occasion de renouer les servitudes par

tout le monde. » Et la protestation de Bodin faisait plus que

de secouer les préjugés; elle menaçait d'innombrables intérêts.

11 assiste à l'origine de l'esclavage et flétrit la cruelle pitié qui

épargne le prisonnier pour le réduire à l'état de chose. L'escla-

vage est universel; mais un fait ne saurait-il être à la fois uni-

versel et illégitime? Le droit, l'intérêt môme condamnent cette

monstrueuse institution. Montesquieu n'a eu, sur ce point, qu'à

recommencer Bodin. Son esprit mesuré, jusque dans des reven-

dications révolutionnaires, ne veut pas d'un aflranchissement

(^n masse; il croit à l'énergie modératrice du travail : il faut,

« devant les affranchir, leur enseigner quelque métier ».

Après avoir considéré dans leur complexité tous les rapports
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lie l;i vie sociale, Bodin ne sépare pas l'homme du milieu où il

vit. C'est pour notre époque le premier titre d'honneur de Bodin

d'avoii- écrit sa théorie des climats. Dans cette voie, il avait

plus d'un guide : les médecins philosophes, les historiens géo-

graphes avaient marqué dès l'antiquité l'influence du climat sur

la constitution physique et le caractère moral des peuples.

Platon et Aristote avaient imposé au législateur l'obligation de

reconnaître et d'observer ces différences ; l'idée était indiquée.

Bodin devait lui donner un admirable développement.

Cette question est de premier ordre, car elle intéresse la

liberté et la moralité humaine. Il faut, pour l'aborder, ne point

avoir la superstition de la liberté, au point de la déclarer supé-

rieure à tout et souverainement indépendante; mais il convient

d'en maintenir les droits légitimes pour ne pas la perdre dans

un panthéisme funeste. Bodin voit le péril et il sait l'éviter. S'il

prend plaisir à étaler Tinfinio variété des influences auxquelles

l'homme est soumis, il n'oublie jamais que la nature humaine

subsiste essentiellement une et identique. On lui a reproché

pourtant d'être entraîné quelquefois par l'étendue et l'impar-

tialité de sa pensée; et, à force de chercher les raisons du fait,

de justifier ce qu'il explique. Montesquieu a rendu à Bodin le

meilleur des témoignages en lui empruntant la plupart de ses

idées et jusqu'à ses exemples.

Cette vaste enquête sur la science politique était le digne pro-

duit d'un siècle qui avait agité tant de problèmes, ébranlé tant

d'institutions, bouleversé tant d'intérêts, et qui avait, pour tout

réorganiser, une foi absolue dans la vertu toute-puissante de

la science.

Antoine de Montchrétien; le Traicté de l'oeconomie

politique. — « OM*onomie politique », le mot est nouveau,

comme la chose; et assez heureusement choisi pour mériter de

rester attaché à une des grandes divisions des études humaines.

Ce premier ancêtre des économistes modernes ne paraît d'abord

préparé à ce rôle ni par ses premiers essais, ni par son

humeur. Le mystère plane encore sur les origines d'Antoine

de Montchrestien ; il naquit vraisemblablement en 1575 ou 1576.

Son père, pharmacien à Falaise, le laissa orphelin en bas âge.

L'enfant, « d'esprit actif », grandit (au collège de Caen peut-être)
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elans la société de g-cntilshommcs dont il prit les façons, les ^oùts

et les ambitions. On le verra plus tard se forger une noblesse

imajïinaire et inventer un fief de Yateville dont il prendra le

nom.

Il a des duels, des aventures d'amour; et se marie avec une

veuve, « damoiselle de bonne maison ». A vingt-cinq ans

(en 1601), il a publié les tragédies qui suffiraient à lui faire un

nom.

Cette première partie de sa vie, pleine de péripéties et marquée

d'efforts en tout sens pour s'ouvrir un chemin vers la fortune

et vers la gloire, paraît pourtant calme et réglée au prix de la

seconde, qui est traversée des plus étranges et des plus funestes

incidents. Pour échapper aux suites d'un duel malheureux, il

passe en Angleterre en 1G02; le spectacle de l'activité indus-

trielle et commerciale de ce pays frappe vivement cet esprit

curieux et actif; il visite la Hollande, admire ses ateliers, y

trouve des modèles qu'il n'oubliera pas; le détail de la vie

économique de ces grands foyers de travail séduit son esprit; il

éveille aussi dans son cœur un sentiment nouveau, le patriotisme,

qui veut fonder sur les solides assises du travail et de la paix la

grandeur de son pays. De retour en France, vers la fin du règne

de Henri IV, il fait la théorie de ce qu'il a observé ; son Traicté

crOEconomie politique, dédié à Louis XIII et à Marie de Médicis,

paraît en 1615. Puis il veut faire une application de ses théories

et s'improvise grand industriel. Ses manufactures d'Ousonne-

sur-Loire, près de Châtillon-sur-Loire, acclimatèrent un moment

dans l'Orléanais le travail de l'acier. Ses affaires durent pros-

pérer; car on voit jMontcbrétien en 161" et 4619 s'occuper à

Rouen de l'armement d'un navire.

Cette prospérité somiira dans une aventure })olitique. Cet

homme, sur les vraies croyances duquel la criti(pie est encon^

mal fixée, se laissa entraîner en 1621 dans l'échauffourée politico-

religieuse de Henri de Roban; le dépit d'être méconnu, le ressen-

timent de calomnies méprisables plutôt (pie le fanatisme reli-

gieux, le jetèrent dans une série (ré[>reuves au termes desquelles

il trouva la mort dans un guet-apens.

Comme plus tard à Montescpiieu et à Voltaire, le séjour à

l'étranger porta bonheur à Montcbrélien. La Hollande le charma

Histoire de la lancue. III. 01
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et lui inspira pour son propre pays de grandes ambitions, « Ce

pays est un miracle d'industrie. Jamais Etat n'a tant fait en

si peu de temps, jamais des princes si faibles, si obscurs n'ont

eu de si hauts, si clairs et si soudains progrès. Si je voulais

laisser à la postérité un tableau de l'utilité du commerce, je

décrirais ici, d'un côté, les villes d'Amsterdam et de Middelbourg-

en l'état qu'elles étaient il y a Ainiit-cinq ans, et de l'autre celui

auquel elles sont maintenant, grosses de peuples, comblées de

marchandises, pleines d'or et d'argent. »

Le livre de Montchrétien parut en 1615. L'auteur n'avait rien

négligé de ce qui pouvait en assurer le succès, ni la dédicace

au roi ou à la reine mère, ni les sacrifices inévitables au goût

du jour, et l'intervention trop fréquente en un tel sujet de l'his-

toire sacrée et profane, des grands noms de l'antiquité. C'est la

marque du temps et la date de l'ouvrage.

Mais Montchrétien composa la substance même de son, œuvre

d'éléments tout à fait nouveaux, dont l'originalité déconcerta

même de bons esprits et nuisit à sa popularité. Malherbe parle

du traité de Montchrétien avec un dédain mal dissimulé. L'œuvre

nouvelle sera vengée par l'estime de Richelieu.

Elle avait pourtant, semble-t-il, cette condition du succès, de

venir à son heure. Au sortir des guerres civiles, la France sen-

tait en elle cette poussée de vie qui préparait un grand siècle.

Ce multiple effort dans toutes les voies du travail et de la

richesse, Montchrétien eut l'ambition de le discipliner et de le

conduire. Sans appareil dogmatique, sans formule, en conser-

vant à son œuvre la libre allure de la vie et la vivacité de

l'observation directe, il définit heureusement l'objet de son

étude, qu'il appelle « la mesnagerie des nécessités et charges

publiques ». La force et la richesse d'un Etat dérivent d'une

triple source : les manufactures, le commerce, la navigation, et

c'est la division même de son traité. « L'heur des hommes con-

siste principalement dans la richesse et la richesse dans le tra-

vail. » — « La nature nous donne l'estre; le bien estre, nous le

tenons en partie de la discipline, en partie de l'art. » — « La vie

et le travail sont inséparablement conjoints. »

Il appartient aux économistes de juger, à la lumière de

l'expérience de notre âge, les doctrines de Montchrétien ; on
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peut dire (run mot que Richelieu et Colbert n'en connurent point

d'autres. Dans l'histoire des lettres françaises, ce n'est pas un

mince mérite d'avoir trouvé pour une matière nouvelle une

forme d'exposition qui la fît entrer dans le commerce général

des esprits et d'avoir exprimé en beau lang-age les plus patrio-

tiques conseils. La grandeur de la France est partout présente

dans l'œuvre de Montchrétien ; il est des pages sur le commerce

et l'expansion de la France où l'éloquence la plus vigoureuse

éclate naturellement; on oublie aisément, après en avoir subi

l'attrait, une certaine recherche de la fausse élégance, un reste

de pédantisme, un bariolage mythologique qui rappellent le

XVI® siècle; mais le plus souvent, par la fermeté et la simplicité

du style comme par le tour de la pensée et de l'ambition, Mont-

chrétien est bien un homme et un auteur du xvn'.

La Satyre Ménippée. — Il est des œuvres qui se prêtent

malaisément à une classification par genre. La Satijre Ménippée

est du nombre. Elle est sans doute d'ordre politique, mais en

la mettant dans le Aoisinage de livres qui furent l'œuvre de

théoriciens et de penseurs plus que de lettrés, on ne doit pas

oublier que les auteurs de la Ménippée furent avant tout, non

des politiques de carrière ou de doctrine, mais des lettrés. Ils

furent des lettrés patriotes; et cela les met à part, eux et leur

œuA're. En outre, tandis que les ouvrages d'ordre politique ne

s'adressent qu'à un groupe de lecteurs choisis et ne servent à

la culture générale qu'après une lente diffusion de leurs doc-

trines et au moven d'intermédiaires, la Ménippée eut avec les

pures œuvres littéraires un trait significatif de resseml)lance :

elle agit directement sur la grande masse des lecteurs et fut com-

prise d'eux ; elle fit, comme instantanément, de plusieurs milliers

d'hommes les collaborateurs de la cause qu'elle défendait; elle

parut et resta œuvre vivante, et elle a mérité de durer après les

tragiques circonstances qui avaient été le prétexte de sa com-

position.

C'est en effet la marque originale de la Ménippée d'être peut-

être dans notre littérature le seul ouvrage inspiré par la poli-

tique d'une époque qui ait été consacré chef-d'œuvre. Après

l'avoir lue et relue, on ne peut conserver aucun doute sur un

point essentiel : les auteurs ne se préoccupèrent à niiciin moment
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que (le rofief utile à produire : ramener l'opinion publique

égarée, couper de dangereuses trames, démas({uer les ennemis

de Tordre public et de la patrie, tuer par le ridicule ceux que les

efforts d'une politique laborieuse n'avaient pu encore abattre.

Leur désintéressement littéraire paraît avoir été absolu; ils ont

tendu avant tout à l'action. Aussi est-il arrivé que leur écrit

de circonstance, cbef-d'œuvi'e comme par surcroît, est la seule

production de notre littérature qui soit en même temps un acte

politique de premier ordre.

Il fallait, pour tenter cette expérience, autant de clairvoyance

que de couracre. Nous sommes trop portés à croire, en voyant la

seconde partie du règne « miraculeux » de Henri IV, qu'une sorte

de fatalité l'avait conduit heureusement à travers tous les périls

et que sa fortune ne pouvait être ravie ni à lui-même ni à la

France. Même après sa conversion, le tumulte des passions

politiques était extrême; on peut voir dans l'Estoile quel pro-

digieux amas de préjugés se dressait comme un obstacle entre

Paris et lui, avec quelle lenteur la partie la plus saine de cette

population éprouvée par quatre ans de siège revenait au bon

sens, à la tolérance, au patriotisme. La grande lutte de Henri IV

et de la Ligue avait été soutenue intrépidement de part et d'autre

devant l'opinion publique; et, comme le dit heureusement

Augustin Thierry « cette opinion en était à la fois le juge et le

prix ». Prêter à Henri IV, à l'heure décisive où les derniers coups

se pressent et se font })lus redoutables, l'appui de l'opinion,

c'était un service sig^nalé; il y avait une égale clairvoyance à

discerner la vraie cause à défendre et à choisir entre mille l'arme

la plus puissante avec laquelle elle ]iouvait être défendue.

Les auteurs de la Ménippée. — A mesure que la Ligue

s'usait, le zèle fanatique ipii avait égaré Paris presque tout

entier se retirait peu à peu des parties éclairées de la population

et descendait, pour s'y concentrer, dans les classes inférieures.

La bourgeoisie revint la première à la santé; c'est à cette classe

qu'appartenaient les auteurs de la Ménippée. Malgré le soin

qu'ils ont mis à se cacher pour qu'aucune personnalité, aucune

ombre de vanité littéraire ne s'interposât entre l'œuvre et le

public, on sait qu'ils furent au nombre de six : Pierre Leroy, que

l'ijn croit avoir été l'instigateur de l'œuvre commune, chanoine
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(le Rouen, secrétaire du cardinal de Bourbon; le peu que nous

savons de sa vie et de son caractère se réduit presque au bel

éloge qu'en a fait De Tbou : « Vir bonus et a faclione summe

alienns » ; la modération politique dans un homme d'Eglise, chose

rare dans ce temps de désordre moral ;
— Jacques Gillot, con-

seiller clerc au Parlement, sorte de Mécène bourgeois, dont la

maison hospitalière s'ouvrait aux poètes comme Desportes, aux

érudits comme Scaliger, curieux et fureteur, ami de l'anecdote,

plus capable d'exciter que de produire; ami sûr, faisant avec

bonne grâce les honneurs de sa bibliothèque et de sa table; —
Nicolas Rapin, g-entilhomme poitevin, lieutenant de robe courte

dans la prév<Mé de Paris, jjonne épée et plume aig'uisée ; il avait

combattu à Ivry pour Henri lY; — Jean Passerai, professeur au

Collège de France, amoureux de linguistique et de poésie, de

scolies et d'épigrammes, étrang-e composé de « Varron et de

Lucien », altéré comme un héros de Rabelais, bon vivant et

critique g^rincheux; — Florent Ghrestien, le premier précepteur

de Henri IV, partisan toujours fidèle de son oublieux élève; —
Pierre Pithou, un des plus nobles représentants de cette classe

des g-rands érudits, chez lesquels la science fortifiait l'indépen-

dance de l'esprit, patriote autant que savant; il a laissé de lui

dans son testament ce témoig'nag'e : « Patriain lou'ce dilexi. »

Si l'on veut enfin atteindre au chifTre sacré de la Pléiade, on peut

ajouter à ces six noms celui de Gilles Durant, avocat, rimeur

facétieux et satirique, auteur de la complainte sur le Trépas de

l'âne ligueur.

Ces auteurs, qu'ils soient d'Eg-lise, de robe ou d'épée, n'en

sont pas moins, par leur éducation intellectuelle, les représen-

tants de cette bourgeoisie dans les rangs de laquelle se sont

réfug-iés alors le bon sens en religion et en politique, la modéra-

tion, le loyalisme qui deviendra bientôt passion royale. La'

Ménippée, cette chose singulière à tant de titres, se trouve être

un des rares exemples de chef-d'œuvre par collaboration. Ce

procédé de composition littéraire, l'association des talents, l'éla-

boration en connnun du [dan d'une leuvre, n'aboutit le plus

souvent qu'au médiocre; cette arithniéti([ue de l'addition des

talents ne produit pas dans l'ordre des lettres ses ordinaires

effets. Ici, au contraire, la collaboration a gardé toutes les vertus
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(le l'inspiration jaillissant en un seul jet d'un même esprit; et ce

cas, peut-être unique, veut être noté. Ce n'est pas seulement

une collaboration d'individus, mais la fleur du génie de provinces

diverses : Paris offre l'hospitalité chez Gillot, un Bourguignon;

la Normandie prête Pierre Leroy; le Poitou, Nicolas Rapin;

Orléans, Florent Chrestien; l'Auvergne, Gilles Durant; enfin

la malicieuse Champagne se réserve la plus belle part avec

Passerai et Pithou. Gardons-nous de penser que Paris n'a rien

fourni à l'œuvre commune; d'abord, la passion qui a tout fondu

et lié, mais une passion contenue et mesurée, qui ne choque

jamais le goût; puis, avec le cadre et la matière des événements,

l'esprit léger de satire et le ferme bon sens qui sont la marque

de son génie. La tradition Aeut que la chambre oii la Ménippée

a été écrite, chez Gillot, quai des Orfèvres, ait vu naître, quelque

quarante ans plus tard, Nicolas Boileau. L'enfant aurait reçu

dès son berceau, de la bienfaisante contagion des murs même,

cette ironie légère sans scepticisme et cette libre allure de l'esprit

gouverné par la raison, qui est la marque même de l'esprit

parisien.

Pourquoi faut-il qu'au lieu d'admirer sans réserve la mani-

festation spontanée d'un patriotisme clairvovant, quelques parti-

sans attardés de la Ligue aient voulu ne voir dans la Ménippée

qu'une œuvre de sectaires?— Réplique, disait-on volontiers, des

huguenots aux catholiques !
— Ceux des auteurs de la Ménippée

(|ui traversèrent le calvinisme en sortirent à une heure où leur

conversion ne pouvait plus être soupçonnée d'être une capitula-

tion ; la dictée de leur conscience fut sincère et désintéressée :

Chrestien, en pleine Ligue, avant l'avènement de Henri lY;

Pithou, quelques mois après la Saint-Barthélémy. On cherche-

l'ait d'ailleurs vainement dans la Ménippée cette àpreté de sectaire

et cette sécheresse biblique qui est alors la marque des pamphlets

huguenots. Dérobons donc hardiment cette œuvre à la jalousie

lies églises rivales et rendons-la à la grande cause du seul })arti

national.

On s'accorde à croire que la Ménippée naquit sous le toit hospi-

talier de Gillot. Comment? on ne saurait le dire avec une préci-

sion rigoureuse, mais on peut aisément imaginer la scène. Cinq

amis, unis par le goût commun des lettres, se réunissent quoti-
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iliennement chez Gillot. Ce sont des hommes d'àg-e miir; ils

sont à ce moment de la vie où les approches de la vieillesse

apportent un renouveau d'expérience et de sagesse sans éteindre

la verve ni détacher encore des choses. La situation de la France

est tragique; la division est partout; l'étranger est presque le

maître de Paris ; il aspire à le devenir de la France. Ces hommes

de lettres, (|ui aiment leur pays d'un amour très élevé, ne peuvent

se distraire de ce spectacle ; ils s'entretiennent des choses de la

politique, de ses tristesses, de ses périls. Comme ils sont en

même temps gens d'es})rit, ils saisissent à la volée les ridicules

des gens, le grotesque tragique des situations; entre deux propos

graves, ils s'en égayent et se vengent de leur tristesse par la

raillerie, le sarcasme, l'éloquence. Une Ménippée irrégulière,

sans ordre, sans plan, toute de hasard et de verve, jaillit spon-

tanément de leurs libres et sincères propos. Un moment vient

entin, où l'un d'eux (lequel? peut-être Pierre Leroy) jettera ce

mot : « Ecrivons. » Et la Ménippée coule comme d'elle-même de

ces esprits où elle a bouillonné dans la verve des conversations

familières. Le plus profond secret fut gardé sur les conditions

de la collaboration ; et ce n'est pas un des moindres mérites de

cette œuvre que l'absence complète de vanité d'auteur, dont elle

est l'exemple. Chacun prend plaisir à s'absorber et à se perdre

dans cet anonymat qui va devenir, pour la curiosité publique,

un attrait de [)lus. C'est seulement au cours du xvir siècle que

la lumière commença à se faire sur ce mystère ; aussi l'attribu-

tion des différentes parties n'a-t-elle pas une absolue authen-

ticité. On s'accorde pourtant à faire le partage de la façon

suivante : Leroy aurait eu l'idée première et proposé le plan;

la harangue du Légat serait de Gillot; celle du cardinal de

Pelvé, de Florent Clirestien; Rapin aurait écrit celle de M. de

Lyon et du recteur Rose; Pithou, celle de d'Aul)ray. Les vers

seraient de Passerai et de Rapin. Gilles Durant aujait pour sa

part la complainte sur « l'àne ligueur ».

La Sature Ménippée courut longtemps sous le manteau avant

d'être imprimée; peut-être, dès la conférence de Suresnes

(29 avril 1593) et dans cette péi'iode où le succès d'un pam-

phlet politique s'aiguise par le mystère même, sa bienfaisante

iniUience commença à s'exercer. Cependant, sur ce point encore
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on ne peut rien affirmer; il ne manque pas d'auteurs pour

soutenir que la Ménijjpée se révéla seulement par la première

édition qui en fut faite à Tours, après le sacre de Henri IV.

Le succès fut des plus vifs, et en quelques semaines quatre

éditions s'épuisèrent. Le fond et la forme de l'œuvre v avaient

une égale part : on trouvait là cette satisfaction rare du rire sain

qui soulacre la conscience et détend l'esprit.

Le plan de la Ménippée. — Plus que nous, mille fois, les

contemporains jouissaient de cet étrange « mystère » ; ils v

retrouvaient comme le cadre de ces spectacles dramatiques à la

fois bouffons et moraux qui faisaient leurs délices. On a ing-é-

nieusement retrouvé dans la vertu du Catholicon le cry qui

ouvre la fête dramatique; dans l'abrégé des États et la revue

des pièces de tapisserie la montre préliminaire. Chacun avait

encore la pratique familière de ces farces touffues, et en retrou-

vait aisément l'appareil dans la Satyre. Toutes les allusions

portaient ; il n'était point besoin de glose pour provoquer et

justifier le rire. Une bonne part de ces avantages est perdue

pour nous; il faut de l'érudition pour tout comprendre, une

véritable initiation pour ne rien perdre de ces malices jetées à

la volée. La Ménippée n'est donc plus pour nous ce qu'elle

était pour la génération contemporaine; mais la liste de ses

pertes est désormais fermée; elle n'a plus rien à craindre du

temps; et ce qu'il lui a ravi n'est rien au prix de ce qui lui

a été conservé.

Malgré la variété du ton, l'unité d'inspiration éclate dans la

Ménippée. Les bouffonneries du début n'ont }»()ur olijet que de

rehausser, par le contraste, le sérieux de l'œuvre maîtresse, la

harangue de d'Aubray, et de tuer l'un après l'autre par le ridi-

cule, les représentants de toutes les causes hostiles. On divise

parfois la Ménippée en trois parties : 1° Le préambule {Vertu

du catholicon. Les pièces de tapisserie. De lordre tenu pour les

séances); 2° Les harangues; 3° Une manière d'épilogue (Épitre

du sieur d'Engoulevent, les Épigrammes, le Regret funèbre). Cette

division, toute matérielle et extérieure au sujet, ne rend pas

compte de l'importance relative des parties. Mettons à part les

scènes du préambule, qui préparent et engagent l'action. Venons

aux harangues mêmes. Ici le partage se fait de lui-même : d'une
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j)art, les harangues d'exécution, celles de ces victimes do la

justice nationale, qui s'immolent elles-mêmes, font leur propre

procès, soit en paroles, soit en action; de l'autre, la harangue

de d'Auhray, seule, s'olTrant comme un tout, formant à elle

seule contrepoids à toutes les autres, et i)ar son dével()i)pement,

et par sa gravité, et par l'accent de son inspiration. A chacune

des harangues antérieures, on voit un parti paraître et s'effon-

drer; quand le sieur de Rieux a fini « sa concion militaire », rien

ne reste debout, ni les prétentions des Guises, ni le prestige du

légat, ni l'autorité des cardinaux, prélats et recteurs, ni les

revendications delà noblesse. Sur ce terrain savamment déblayé,

le Tiers fait son entrée.

Tout converge vers ce point central de l'œuvre, la harangue de

d'Auhray. Quand on a pénétré ce secret de la composition, bien

des critiques s'efTacent. On a blâmé son excessive longueur; mais,

qu'on y songe, cette harangue fait le grand effort de la preuve ;
elle

est, après l'ironie et la farce, le plaidoyer substantiel, lumineux,

éloquent. L'historique des intrigues de la maison des Guises,

que l'on trouve long aujourd'hui, ne devait pas paraître tel aux

contemporains. Pour les uns, les faits étaient connus dans le

détail, et c'était un régal de les voir étalés en pleine lumière
;
pour

les autres, il devait y avoir tout le piquant d'une révélation inat-

tendue et le frisson du grand péril auquel on venait d'échapper.

S'il paraît y avoir trop pour notre goût d'aujourd'hui, à suppri-

mer ces prétendues longueurs, il n'y aurait plus eu assez pour les

besoins du temps et le succès de la campagne entreprise. Ce

morceau, qui fait longueur, était la partie maîtresse, le morceau

qui doit faire la preuve, la pièce à conviction. Nous ne voyons

guère à supprimer que le complaisant épisode du siège de

Jérusalem et le tribut de citations payé à l'histoire romaine ;
c'est

la marque du temps.

Et certes, il reste assez encore pour notre admiration. Nous

sommes la postérité, qui a beaucoup oublié du détail des faits;

pour elle l'allusion tombe le plus souvent inerte, l'ironie

a perdu de sa saveur; elle n'a plus de goût que pour les.

beautés d'ordre universel. Elles abondent dans la harangue

de d'Auhray; l'éloquence la plus forte s'y donne carrière :

« Paris, qui n"es plus Paris... » Et toutes les pages qui
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suivent : « ïosiv mémorable des barricades, que tes fériés et

tes octaves sont longues!... » « lia! monsieur le légat, vous êtes

découvert, le voile est levé!... » et le cri inspiré d'Isaïe,

que Fénelon reprendra plus tard : « que ceux ont les pieds

beaux qui portent la paix et annoncent le salut et sauveté du

peuple! »

Le jugement de ce tiers État, au nom du({uel parle d'Aubray,

est aussi droit que ses passions sont généreuses. Jamais, depuis

l'époque de saint Louis, l'accord de la royauté et du peuple

n'avait été marqué de caractères aussi nets, aussi profonds, et

c'est avec raison que le saint roi est rappelé : « jetton droit et

verdovant du tig-e de Saint Loys. » Dans ce roi qui personnifie

la France, libre à la fois vis-à-vis de l'étranger et du pape, tout

est aimable et semble légitime, jusqu'aux faiblesses de la passion

que le culte populaire s'ingénie à justifier. Un âge nouveau

s'annonce et \a commencer; la Ménippée, qui la prépare, est

une date dans notre bistoire nationale aussi bien que dans notre

histoire littéraire. La Ligue est terrassée; et à l'exemple des

vainqueurs des temps antiques, les auteurs de la Ménippée ont

semé à pleines mains le sel sur ses ruines, pour l'empôcber de

renaître.

Dans l'ordre littéraire, les destinées de Ici Ménippée sont désor-

mais fixées. Elle ne perdra plus rien de ses mérites; le temps,

(|ui a peu mordu sur elle, n'a fait qu'émousser quelques traits,

éteindre des allusions; ce qui reste n'a plus rien à craindre; on

goûtera en France ce merveilleux pamphlet aussi longtemps

que vivra le culte des lettres et de la patrie; sa fortune ne se

séparera pas de celle de la langue qu'il a contribué à fixer.
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CHAPITRE XI

LES ÉRUDITS ET LES TRADUCTEURS

Amyot, Henri Estienne, Pasquier '.

/. — L'érudition à la fin du XVI^ siècle.

En apparence, les cireonslances nont jamais été chez nous

plus défavorables à rérudition qu'au xvi'^ siècle ni plus favora-

bles qu'au xvii'\ Car les Valois aimaient la science, mais les

périls continuels de la guerre étrangère d'abord, de la guerre

civile plus tard ne laissaient, semble-t-il, ni au gouvernement le

loisir de la protéger, ni aux sujets la sécui'ité indispensable pour

l'acquérir; d'ailleurs les esprits graves, même dans la commu-

nion qui formait la pluralité, tremblaient non seulement pour

leur foi'tune et leur vie, mais pour leur foi que le caprice de

souverains versatiles ou la victoire décisive d'un capitaine pou-

vait tout à coup les sommer d'abjurer. Au xvn" siècle, au con-

traire, le triomphe complet du pouvoir royal et du catholicisme

remplace un reste précaire de liberté par une tranquillité à peine

interrompue, et les hommes qui gouvernent la France sont

assez siirs de leur autorité, de leur génie et de l'admiration

publique pour avoir tous les jours, comme Louis XIV le disait

à Boileau, un quart d'heure à donner aux doctes esprits. Les

récompenses ne manquent jias plus sous les Bourbons que sous

1. Par M. Ch. I)rj,ih. inaiti-c de coiiIVr.Micjs à la Facultr des Lcllrcs de ITiii-

versilé de Paris.
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la dvnastio précédente pour les érudits : Huet devient évêque

d'Avranches comme Amyot l'avait été d'Auxerre, et Colbert

veut que les philologues aient, comme les hommes de lettres,

leur académie. L'antiquité reste en honneur; c'est une honte

qu(^ d'ignorer ses chefs-d'œuvre et c'est folie qu*^ de prétendre

les surpasser.

Pourtant il est visihle que si le xvu" siècle respectait la

science, il ne s'enthousiasmait ])lus pour elle. Content d'une

instruction soli<le, il accordait aux érudits une silencieuse estime,

(|ui dut leur paraître bien froide auprès des applaudissements que

le monde lettré prodig-uait cent ans jdus tôt à leurs prédécesseurs.

Il leur refusait même quelquefois ce modeste encourag-ement
;

car La Bruyère engageait tout lecteur à commenter pour son

propre usage ses auteurs favoris et à constater que les hommes

de métier avaient plus souvent encombré qu'enrichi les biblio-

thèques; la tâche des exégètes semblait si irrévocablement ter-

minée qu(^ Bossuet, qui a toute sa vie lu, cité et interprété l'Ecri-

ture, ne prenait pas la peine d'apprendre l'hébreu; Malebranche

poursuivait l'érudition de ses sarcasmes et ne traitait [tas avec

beaucoup plus d'égards une classe de savants dont les titres

semblaient plus indéniables encore, j'entends les historiens; et

il faut bien croire que son irrévérence s'accordait secrètement

avec la disposition générale, puisque quelques pages de Saint-

Evremond et un discours de Bossuet composent seuls tout ce

que les penseurs du temps nous ont laissé dans ce genre, dont

le domaine est aujourd'hui si étendu et si cultivé; d'ordinaire

on abandonnait alors l'histoire aux talents laborieux dont la

capacité se bornait à recueillir des faits et à démêler les docu-

ments authentiques d'avec les apocryphes. La raison en est qu'au

fond ce siècle, malgré son attachement à ce (jui avait survécu

du passé, se souciait médiocrement du passé en général. Les

adversaires mêmes des partisans des modernes n'entendaient

demander aux anciens que quelques leçons de goût et de style;

ils étaient trop profondément chrétiens, ils se sentaient trop

pleins de force et de vie pour leur demander autre chose. Un
vers d'Ovide aurait pu leur servir de devise :

Laudamus veteres, sed nostris vivimus annis.
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Jamais génération n'a été plus do son temps ot de son pays que

cette époque à qui on r(^fuse parfois l'originalité. Ils n'étaient ni

orgueilleux ni étroits ; car ils se comparaient sans cesse à un idéal

de perfection et avouaient naïvement leurs défauts; mais ce qu'ils

savaient du passé leur paraissait suffire amplement pour assurer

le progrès de l'avenir. Cette persuasion gagnait jus(ju'aux éru-

dits, puisque l'on peut remarquer que tous ceux d'entre eux qui

ont laissé un nom firent porter leurs recherches sur des temps

relativement modernes et sur l'histoire de la France. Qu'est-ce

en effet par exemple sous Louis XIV que les auteurs de la col-

lection ad usnm Delphini auprès des Mahillon, des Baluze, des

Du Gance? On répète toujours que Boileau ignorait notre litté-

rature du moyen âge : mais on oublie que par contre c'est le

moyen âge et non l'antiquité qu'éclairent alors les plus distin-

gués de nos savants. Et qu'on ne Aoie point là un caprice de

paléographes! En réalité ces laborieux ancêtres de notre école

des Chartes comprennent le vœu de leur temps, qui, sans se

l'avouer, regardait de haut la civilisation antique.

Au contraire, le siècle précédent mettait en première lig^ne

l'étude de cette civilisation, ou [)lutùt la restitution des chefs-

d'œuvre qui l'avaient illustrée; car bien que, évidemment plus

curieux que son successeur, il ait fondé l'épigraphie, c'était déjà

moins à la pensée anti(|ue qu'à l'art antique qu'il s'intéressait;

il voulait simplement apprendre à écrire et se chargeait de

penser })Our lui-même; ceux-là furent bien peu nombreux que

la lecture des sceptiques anciens g^ag-na au déisme ou à l'indiffé-

rence; c'est la foi religieuse bien plus que les souvenirs de

l'antiquité qui inspirait les factums républicains ou régicides,

puisqu'ils partaient des rangs huguenots ou des rangs catholi-

ques, suivant que le pouvoir d'opprimer les consciences sem-

blait devoir rester aux catholiques ou passer aux huguenots.

Toutefois ces textes latins et grecs, oi^i dès lors on cherchait

seulement des leçons <le composition et de stylic, il fallait les

retrouA^er, les déchiffrer, les traduire : il fallait réunir le fonds

de connaissances indispensables |>our en faciliter la lecture.

De plus, l'ambition du génie moderne ayant grandi plus

vite que ses forces, il sentait vivement la supériorité des

auteurs ressuscites la veille et le besoin (k^ les copier longtemps
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pour apprendre à comi»oser (roriginal. Cent ans après, tous ces

auteurs lui souriront encore cfune fraîclie nouveauté; mais,

devenu plus mûr, il les comprendra d'àme à àme, sans l'aide

d'interprètes de profession; d'ailleurs la vie, l'usage du monde

lui fourniront autant de lumières que les livres, et l'on entendra

Molière déclarer qu'il n'a plus besoin d'éplucher Ménandre,

Térence et Plante. Enfin le long jeune de science imposé par

le moyen âge avait donné aux hommes de la Renaissance un

appétit de savoir qui ressemble à la voracité des héros de Rabe-

lais; ils se jetèrent donc dans une débauche de curiosité; puis

la lassitude ramena la sobriété. Sans doute on ne revint pas

à l'excessive frugalité de la scolastique, mais on se contenta

presque de l'étude, au reste substantielle entre toutes, des pas-

sions et des devoirs de l'homme; de môme qu'il y eut un inter-

valle entre la découverte de l'Amérique et celle de l'extrême

Océanie, de même les érudits, naguères si heureux explora-

teurs de l'antiquité, n'entreprirent plus hardiment les voyages

au long cours. L'humeur aventureuse lit place à l'humeur

casanière; le métier de commentateur, qui était une profession

de cape et d'épée au temps où l'humaniste courait de ville en

ville, de controverse en controverse, devint une carrière pai-

sible; on s'y disputa encore à certains jours, mais le public, au

lieu de s'intéresser à ces querelles, s'en moqua; ce même public

qui se passionne pour et contre Port-lloyal trouve surprenant et

ridicule de voir des annotateurs croiser le fer par métaphore.

Le caractère de la profession avait changé; on n'y jouissait plus

devant l'opinion des mêmes privilèges, parce qu'on n'y appor-

tait plus, on n'y inspirait plus les mêmes espérances.

Mais déjà sur la lin du xyi*^ siècle on pouvait apercevoir que

la science pure ne cajttivait plus autant les esprits ou ne les

exaltait plus autant qu'au début de la Renaissance. Après Rabe-

lais qui prescrivait aux jeunes gens de ne rien ignorer, Mon-

taigne arriva qui leur défendit de tout savoir. On pourrait s'ima-

giner que cette divergence tient uniquement à la différence de

leur génie : quelques remarques Aont })rouver le contraire.

Observons d'abord que, des trois érudits qui vont nous

occuper, un seul a été professeur public, et encore à ses débuts,

puisque Amyot, après avoir (juitté l'Université de Bourges,



JACQUES AMYOT 593

n'a plus eu pour élèves que deux fils de roi. A partir de ce

moment le titre de professeur perd pour longtemps la séduction

qu'il avait exercée pendant le moyen âge et la Renaissance;

les maîtres donneront silencieusement, obscurément, leurs

leçons dans les collèges et les universités; comme c'est dans

les conversations d'un monde à la fois élégant et sérieux

que l'on acquerra la véritable éducation, la célébrité va passer

des professeurs aux causeurs. Ensuite, dans la première partie

de la Renaissance, la science produisait tour à tour sur la plupart

de ses adeptes deux effets contradictoires; car elle les emplis-

sait à certains jours d'une confiance provocante, les jetait dans

les disputes politiques ou religieuses où elle leur promettait la

victoire, et, à d'autres moments, les ramenait à elle et leur

faisait oublier tous les soucis de l'heure présente, les enfermait

dans le commentaire de leurs vieux manuscrits; au fond, elle

régnait toujours sur leur esprit; et quelque objet qu'elle dési-

gnât à leur activité, elle leur persuadait qu'elle avait la clef de

tous les mystères, et que, pareille à la sagesse des stoïciens, elle

mettait le monde aux pieds de ses disciples. Maintenant, au con-

traire, les érudits vont se diviser en trois classes : les uns abju-

rent déjà la prétention de trancher les querelles qui divisent le

monde; les autres, encore mêlés à ces querelles sanglantes,

n'ont plus pour la science le respect qui interdit de changer une

dissertation en un pamphlet; d'autres entîn, sans l'asservir à

leur malice, l'enchaînent à l'obligation d'enseigner le patrio-

tisme et le bon sens.

//. — Jacques Amyot (i 5i3—i5g3).

Amyot, son caractère. — La première de ces trois

classes trouve son représentant naturel dans Amyot '. Le

traducteur de Plutarque est par son caractère un savant à la

1. Jacques Amyot, né à Melun eu lol3. se Ht iloiiirstique d'écoliers riches pour
pouvoir étudier, fut précepteur, |)rofesseur à Tuniversité de Bourj^es : traduisit

successivement du grec Thécif/ène et Chariclée d'IIéliodorc (I.J'h, et d'après un
meilleur texte, lo-)9), sept livres de Dioilore de Si<'ile (l-i-ïl), Daphnis et Chloé de
Longus (anonyme, Irio'.)), les Vies des hommes illustres de Plutarque (looO) et

les Œuvres morali;s du même (1572), lîgura un instTiit au concile de Trente,

Histoire de la langue. IU. 38
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mode du xvir siècle. Par sa modestie, son amour de la paix,

ses mœurs pures, il ressemble à Daniel Huet, à André Dacier.

A la vérité, sa vie est semée de plus d'incidents, sa biogra-

phie est plus chargée d'épisodes romanesques, parce que le

temps le voulait ainsi. Un écolier à qui sa mère envoie un

pain chaque semaine de Melun à Paris par les bateliers de la

Seine et qui n'a pour éclairer ses veilles que la lueur de quel-

([ues charbons, un érudit qu'on charge de soutenir non sans

péril dans un concile les droits de la France, un évêque que ses

diocésains et son chapitre obligent à présenter son apologie

lors du meurtre des Guises, à solliciter des autorités ecclésias-

tiques son absolution, voilà des circonstances qu'on ne ren-

contre guère sous Louis XIV dans la vie d'un lettré ou d'un

prélat. Mais remarquons le soin avec lequel Amyot se dérobe à

la fortune qui veut le mettre en évidence. Sa mission diploma-

tique avait en somme tourné à son honneur, puisqu'il réussit à

faire écouter la lecture d'une lettre royale dont la seule suscrip-

tion avait blessé l'assemblée et failli faire jeter le porteur en

prison; c'était là un titre à une nouvelle mission; or, loin de

prendre goût au métier d'ambassadeur, il ne voulait même pas

qu'on louât la manière dont il avait conduit son unique ambas-

sade : « Je filais le plus doux que je pouvais, dit-il en la racon-

tant, me sentant si mal, et assez pour me faire mettre en prison

si j'eusse un peu trop avant parlé. » Tout son mérite aurait con-

sisté, d'après lui, à lire la lettre royale qu'il ouvrait pour la pre-

mière fois avec autant d'action oratoire que s'il avait eu deux mois

pour préparer son débit : « Je croy qu'il n'y eust personne en

toute la compagnie qui en perdist un seul mot s'il n'estoit sourd,

de sorte que si ma commission ne gisoit qu'à présenter les let-

tres du roy, je pense y avoir amplement satisfait. » Une autre

tentation vient le solliciter : précepteur de deux princes, il voit

successivement ses élèves monter sur le trône sous les noms

de Charles IX et de Henri III ; mais, s'il se laisse faire grand

aumônier de France, abbé des Roches, de Saint-Gorneil de Gom-

piègne, évêque d'Auxerre, il n'essaie jamais d'employer au

fut précepteur des futurs Charles IX et Henri III, devint grand aumônier de la

couronne, coniniandeur du Saint-Esprit, évêque d'Auxerre. poste dans lequel
il éprouva sur la fin de sa vie de grandes Irihul.ilions. .Mourut en 1.j93.
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protit de son influence l'inaltérable affection de ses élèves cou-

ronnés. Moins fortement trempé que L'Hôpital, il aurait du

moins pu prétendre à une sorte de ministère de la littérature,

qu'il eût géré à l'approbation universelle : il ne voulut pas : non

qu'il méritât le qualificatif que déclinait Horace :

Dissimulator opis proprice, sibi commodus uni,

car il fît nommer Lambin et Martin Akakia professeurs au

Collège de France et procura à Frédéric Morel, le jeune fils de

l'imprimeur du roi, la survivance du titre paternel; mais, à la

différence de Budé, de Lascaris, il pensait sans doute comme
Pascal que, même dans ce qui ne touche pas à la politique, il

faut laisser aux princes l'initiative des règlements généraux et

se borner à faire aux individus le bien que l'on peut *.

Par où Amyot se rapproche des hommes du siècle

suivant. •— Il se rapproche encore de l'âge suivant par la nature

de ses travaux. Certes, cent ans plus tard, un homme de son talent

n'aurait point passé sa vie dans le métier de traducteur, même
avec la certitude do lillustrei'; Molière, Boileau, Racine, La

Bruyère, Fénelon s'y adonnaient à leurs moments perdus, comme
pour obtenir des anciens par un solennel hommage la permis-

sion de rivaliser avec eux, puis ils se hâtaient ue revenir à leurs

compositions originales. Mais Amyot leur ressemble en ce qu'il

aime mieux faire œuvre d'art qu'œuvre de science. Plus versé

qu'eux dans la langue grecque, plus soucieux surtout de remon-

ter jusqu'au texte authentique, il fouillait les bibliothèques

italiennes avec un zèle que récompensa la découverte de plu-

sieurs livres de Diodore de Sicile et d'un nouveau manuscrit

d'Héliodore; toutefois, entre toutes les manières dont on prati-

quait alors l'étude de l'antiquité, il a choisi la plus littéraire,

l'exercice de la traduction. En elTet, la critique appliquée telle

que nous l'entendons aujourd'hui n'existait pas; un esprit délicat

pouvait écrire une page pénétrante sur un auteur ancien, mais,

cette page écrite, il n'avait plus ri(>n à dire parce qu'on n'avait

pas encore aperçu les relations multiples de la littérature avec

la philosophie et l'histoire; (piant à la critique tiiéorique telle

I. Voir dans la Vie ijc Pasctl [lar sa sœur romniiMit il ri'iirciiait les siens

([uand ils se pcrinetlaienl de ehereher les luoyeiis généraux desonlajier la misère.
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que les anciens l'avaient pratiquée, on ne se sentait pas encore

capable de refaire le De oralore ou le Gorgias : tout au plus

essavait-on de paraphraser Horace ou Aristote. Aussi les admi-

rateurs de l'antiquité se bornaient-ils le plus souvent à éditer,

à commenter ses auteurs, à disserter sur ses deux idiomes

classiques, ou sur ses usages. Amyot se rangea du côté des

traducteurs, et parmi eux il choisit pour véritables confrères

ceux qui traduisaient dans leur langue maternelle. Or traduire,

surtout dans sa propre lang-ue, ce n'est pas seulement savoir,

comprendre, expliquer, c'est écrire. Le x\if siècle en était si

convaincu qu'il tenait une bonne traduction pour un titre suffi-

sant aux plus hautes distinctions littéraires. Si donc Amyot n'a

presque jamais écrit d'original, il a du moins passé sa vie dans

un travail qui met en jeu toutes les qualités de la plume.

Le fait est d'autant plus remarquable qu'il semblait né pour la

carrière d'érudit. Son énergi(|ue amour du travail, la fonction

de professeur qu'il avait remplie durant douze années à Bourges,

donnant deux leçons par jour, l'une de latin, l'autre de grec,

})araissaient l'y destiner. Aussi est-il autrement savant que

quelques traducteurs fort connus de son temps ; il ne traduit pas

les auteurs grecs comme Claude de Seyssel ', comme Pierre

Saliat, sur des versions latines, mais sur le texte g-rec; il passe

les Alpes pour chercher des manuscrits inédits et sait en décou-

vrir; jusqu'à sa mort, il recueille des leçons nouvelles pour

améliorer ses traductions. Mais la traduction reste pour lui le

but suprême; l'idée ne lui viendra pas de mettre en œuvre les

matériaux que lui fournit Plutarque, soit pour écrire l'histoire

de l'antiquité, soit pour exposer les principes de la morale

païenne. Il ne tient môme pas à nous donner de IMutarque un

portrait absolument fidèle : des deux hommes (ju'il y avait

1. Seyssel, né à Aix en Savoie, vers H-id. mort à Tiii'in en l.")20, eharpé par

Louis XII (les l'onetions (ranil)assa(lctir cl de conseiller d'Klal, fui aussi évèque

(le Marseille, arehevèciue de Turin. Il a pnidié des ouvrages d'histoire et de

polénii(iiu? religieuse. Ses traductions ne [larurent qu'après sa mort : Thucydide

en 1527, la djropédie en lo29, (piehjues livres de Diodore en 1530, Appien en

1546, Eusèbe el ses continuateurs an lo5l)-4, Justin. On voit par ses préfaces qu'il

avait commencé par Justin et fini par Thucydide. Il traduisait sur des versions

latines; Jean Lascaris avait mis pour lui en latin les trois livres de Diodore

qu'il a donnés en français et l'aida aussi pour /Ip/xe/i. — Pour Saliat, sur lequel

nous reviendrons, voir la préface mise en tète de l'édition de 18(15 de sa traduc-

tion d'Hérodote.
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dans récrivain de Chéronée, le sophiste et le sage à la fois

ferme, lin et naïf, il a merveilleusement ressuscité le deuxième,

mais il a fait disparaître le premier. Il est vrai que le sens

critique était alors peu développé et que les érudits auraient été

fort embarrassés à définir, surtout à reproduire les caractères

du style de leurs auteurs; Etienne Dolet, dans sa Manière de

bien traduire d'une langue dans l'autre (1540), ne leur en faisait

pas une obligation ; bien entendre la langue de l'auteur et la

sienne propre, ne pas s'asservir aux mots, aux constructions

du texte, s'interdire les termes qui ne sont pas d'un usage cou-

rant, soigner l'harmonie, à cela se bornaient pour lui les devoirs

d'un bon interprète. Mais sur la nécessité de bien saisir la pensée

du texte il n'y avait pas plus de doute alors qu'aujourd'hui. Or,

sur ce point, Amyot, quoique fort supérieur à ses devanciers,

n'a pas fait absolument tout ce qu'il aurait pu; il a manqué le

sens en bien des endroits où un contemporain de Turnèbe et de

Henri Estienne aurait dû le trouver. Sans en croire les détrac-

teurs qui prétendaient compter ses contresens par milliers, il

faut bien reconnaître que les hellénistes du temps n'avaient pas

tort d'avertir Montaigne qu'en un assez grand nombre d'endroits

Plutarque ne parlait pas comme on le faisait parler.

Une preuve plus décisive encore qu'Amyot ne tenait pas à la

gloire de l'érudit est dans l'usage qu'il fit de sa découverte de

plusieurs livres de Diodore : il les traduisit, mais ne les publia

pas. Voilà certes une conduite caractéristique chez un savant

du xvi" siècle! Avoir la curiosité, la patience, le flair sans les-

quels on n'a guère la main heureuse, apprécier l'importance du

document qu'on a la bonne chance de lire le premier et ne pas

€n mettre immédiatement le texte sous les yeux des savants!

Cette détermination d'Amyot frappe d'autant plus qu'il n'est pas

de ces érudits qu'on accuse à tort ou à raison de renverser un

encrier sur les fragments qu'ils découvrent pour être sûrs qu'on

ne les chicanera pas sur la manière de les lire. Il n'a pas

l'orgueil de croire que sa traduction dispense à tout jamais de

recourir à l'original; mais la besogne d'érudit ne lui sourit pas.

Ajoutons qu'il ressemble aux contemporains de Louis XIV

par sa longue fidélité à un écrivain de choix. Car, s'il est vrai

qu'un janséniste même lisait beaucou}) d'autres auteurs que
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saint Aug"ustin, chacun au xvn" siôclo revenait avec prédilection

à quelques livres qui l'avaient particulièrement touché. Or,

tandis que Seyssel, le protégé de Louis XII, partag'eait ses ser-

vices entre Thucydide, Xénophon, Diodore, Justin, Appien,

et que les autres traducteurs de son temps n'étaient pas moins

volages, Amyot s'est donné presque tout entier à Plutarque,

puisque sa traduction des Vies, commencée sous François I'"", n'a

paru qu'en 15o9, celle des Œuvres morales seulement en 1572,

et puisque en 1595 on introduisait encore dans une réimpression

des retouches apportées par lui à son travail. Sa traduction de

deux romans grrecs n'avait été qu'un prélude; celle d'une partie

de Diodore lui fut, pour ainsi dire, imposée par la honne for-

tune qu'il eut d'en retrouver des fragments ig-norés; quant à ses

autres traductions, il ne les publia pas : c'étaient peut-être à

ses yeux des infidélités dont Plutarque lui demanderait compte

un jour et qu'il ne voulait pas ébruiter.

Sa préférence pour Plutarque est également significative.

Voltaire, qui a rétréci les principes littéraires de ses devanciers,

prétendait que quatre siècles comptaient seuls dans l'histoire

et que le reste ne valait la peine d'être raconté qu'à cause des

innombrables exemples de sottise qu'il fournissait à la raison

enfin déniaisée. Sans aller jusqu'à ce dédain, le siècle de

Louis XIV réduisait volontiers la vie du genre humain à celle

des grands hommes. La lente transformation des empires, le

pénible progrès de la civilisation, le vaste et complexe tableau

des forces qui composent un peuple l'intéressaient peu; trop

grave })0ur supprimer dans les annales du monde les parties

arides, il les apprenait une fois pour toutes avec plus de con-

science que de curiosité ', mais il se complaisait aux grands

noms, aux grands caractères, aux événements à jamais fameux,

De là son goût pour la tragédie qui fut alors la forme vraiment

nationale et populaire de l'histoire. Il est vrai que, comme il est

impossible de présenter toujours au public les mômes héros,

nos tragiques allèrent plus dune fois chercher leurs personnages

dans des époques et des nations mal connues, mais c'était |»our

1. En elTeU lors(|ue nous disions ])liis liant ipic r()i>inion pnl)liiiue au xvn' siècle

aimait mieux voir les érudits porter leurs eirorts sur Thisloire de la vieille

France (|ue sur celle de l'antiquité, cela ne sij-'uiliait pas qu'elle i)ril un vif

plaisir à les suivre dans ces périodes à demi liariiares.
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faire d'eux les symboles de quelque grande idée essentielle à

l'intelligence des faits capitaux : par exemple, Corneille agran-

dissait, épurait l'àme de Nicomède pour incarner dans cet obscur

petit prince de Bithynie la résistance des nations à la tactique

envahissante de Rome. Plutarque, qui, dans le passé, ne cher-

chait que les âmes singulières, traitait donc l'histoire à la façon

dont le xvn" siècle, trop sensé d'ailleurs pour ériger sa préfé-

rence en théorie, la goûtait davantage. Dans la génération

d'Amyot, les libres esprits commençaient à penser ainsi, puisque,

comme on l'a remarqué, c'est dans ses traductions que Montaigne

est allé chercher la moitié de sa science. Aussi bien, il faut

avouer que le xvn" siècle, en ramenant l'histoire aux proportions

(le la psychologie individuelle, suivait la pente du goût national.

La vieille prédilection de nos pères pour les Mémoires le

prouve. Or les biographies de Plutarque sont comme des

Mémoires composés sur les héros de l'antiquité par un invisible

témoin de leur vie.

Par où Amyot appartient à son temps. — Ces bio-

graphies venaient, au reste, à l'heure convenable. En etTet,

rédigées par un esprit dont la culture avait développé la péné-

tration naturelle, elles allaient aider le siècle à progresser dans

l'observation intérieure, qui devait offrir bientôt un dédomma-

gement aux âmes désabusées des vastes projets. Rabelais n'au-

rait pas eu la patience d'analyser un caractère : Ronsard ne s'en

était pas soucié davantage. L'art d'étudier les hommes s'était

assurément perfectionné depuis Joinville, mais d'une façon

toute pratique. Nos rois l'avaient employé pour sortir de leurs

embarras. Mais l'art n'avait pas encore profité de ce progrès.

Nul auteur de Mémoires n'avait encore à cet égard dépassé le

l)on sénéchal de Champagne. Il est curieux de voir qu'Agrippa

d'Aubigné, avec toute sa finesse, Monluc, si habile à manier

soldats et capitaines, ne se donnent jamais dans leurs écrits le

plaisir des portraits dessinés à loisir, auquel le siècle suivant

trouvera tant d'attrait. Si Amyot n'avait pas traduit Plutarque,

Montaigne même eût peut-être observé avec moins de sagacité.

L'œuvre d'Amyot venait encore à son heure, parce qu'elle

flattait le siècle dans son amour pour la gloire, d'un côté en

lui onVant de nombreux modèles d'héroïsme, d'un autre eu
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attestant que Fimmortalité est acquise à l'héroïsme. Le souci

(le l'opinion présente, le désir de vivre dans la postérité avaient

été excités par les événements merveilleux qui depuis le milieu

du XV* siècle avaient frappé les imaiiinations. On l'avait vu par

la crainte qu'avait réussi à inspirer un personnage médiocre

mais assez hardi pour prétendre ouvertement disposer de la

réputation des princes : ducs, rois, empereurs, avaient courtisé

l'Arétin comme s'il avait eu l'esprit de l'Arioste, d'Erasme ou

de Muret. Des soldats qu'on aurait crus absorbés dans des cam-

pagnes d'une stratégie assez élémentaire, Monluc, Aubigné,

caressaient perpétuellement l'espérance d'une éternelle renom-

mée. Plutarque, par la bouche d'Amyot, promettait que leur

espérance ne serait pas trompée.

Ces observations ne s'appliquent guères moins aux Œuvres

morales qu'aux Vies de Plutarque, puisque Plutarque mêle sans

cesse dans ses livres les réflexions et les anecdotes. Même sans

l'assaisonnement des exemples historiques, ses conseils tantôt

mâles, tantôt atTectueux, auraient trouvé un bon accueil; car,

ainsi qu'on l'a fait remarquer, nos aïeux ne se lassaient pas

des recueils d'apophtegmes en vers et en prose. Si les païens

avaient assez aimé ce genre d'ouvrages pour leur pardonner un

défaut qu'ils ne toléraient guère, le manque de composition,

comment des chrétiens ne les eussent-ils pas aimés? A plus forte

raison, comment n'auraient-ils pas dévoré des traités de morale

tour à tour éloquents et familiers, aune époque oîi tout le monde

parlait de réforme, où le protestantisme était né, non pas seule-

ment de la prétention d'épurer la foi, mais de celle d'épurer les

mœurs, où les catholiques avaient fini par s'apercevoir que leur

Eglise n'avait cliance de sauver ses dogmes qu'en sacrifiant

ses abus?

Amyot se rattache donc à son époque autrement encore que

par son érudition. Il est également probable que, s'il eût vécu

cent ans plus tard, un homme aussi réglé dans ses mœurs n'eût

pas traduit, même pour un début de jeunesse, Daphnis et Chloé;

il n'aurait pas cru que l'adoucissement de quelques traits parti-

culièrement vifs lui donnât le droit de }iublier une œuvre où

une fausse ingénuité ne déguise pas la licence. Son admiration

même pour Plutarque eût été plus tempérée; car les contcmpo-
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rains de Racine et de lîoileau, qui jugeaient aussi sévèrement

la morale de l'antiquité qu'ils admiraient passionnément son

esthétique, fort ditTérente pourtant, si l'on y regarde bien, de la

leur, n'eussent pas proposé sans réserve les héros et les prin-

ci}»es du sage de Chéronée à l'imitation du monde. Sans doute

un Bossuet, un Fénelon rendaient justice dans des élans de sym-

pathie passagère à l'énergique amour de la liberté qui avait

animé Rome et Athènes, et il ne serait pas difficile de prouver

que les évêques qui ont écrit le Discours sur lltistoire univer-

selle et la Lettre sur les occupations de l'Académie se fussent

moins effrayés des cris du Forum que le parlementaire qui a

écrit YEsprit des lois. Cependant la dureté, la grossièreté, la

turbulence des mœurs antiques éloignaient le xvu" siècle

d'accueillir avec une complète faveur les modèles proposés par

Plutarque. La philosophie même de Plutarque, toute charmante,

toute séduisante qu'elle est, ne lui eût pas imposé. On sait en

effet avec quel soin jaloux il s'appliquait à établir l'infériorité,

l'inanité de la morale païenne. Ce n'est pas seulement Bossuet

qui, après saint xVugustin, déclarait Socrate et Marc Aurèle

privés, comme Scipion et Alexandre, de la connaissance de Dieu

et exclus de son royaume éternel; c'était l'admirateur le plus

ingénu de l'antiquité, RoUin, qui, dans son 7^-aité des études,

exigeait qu'on humiliât perpétuellement la sagesse païenne

devant la vertu chrétienne. Le siècle précédent, quoique profon-

dément chrétien, n'osait pas, en général, juger dédaigneusement

la civilisation antique, d'abord parce qu'il ne se sentait assez

fier de lui ni dans l'ordre littéraire, ni dans l'ordre politique,

ensuite parce que son imagination prévalait quelquefois sur son

bon sens, enfin, parce que, à la suite de la révolte de l'esprit

et de la chair qui avait éclaté contre l'Église, il courait dans

tout le monde chrétien un souffle d'émancipation qui rappro-

chait par instants les âmes de l'état antérieur à celui du règne

de la grâce.

Assurément xVmyot, àme pure et conscience délicate, était

pénétré des obligations que hii imposait son titre d'évèque ; il

avait fait venir de Paris un docteur de Sorhonne i)our appro-

fondir avec lui la théologie ; il lisait assidûment les Pères et finit,

dit-on, par savoir presque parcœur la Somme de saint Thomas;
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il affirme qu'il détermina le chapelain de Henri III à refuser

l'absolution à son maître après l'assassinat des princes lorrains;

après la mort de Henri III, il entra, moitié de gré, moitié de

force, dans la Ligue, et déclarait les Politiques plus coupables

encore que les huguenots dans l'appui qu'ils prêtaient à Henr

de Navarre. Gomme tous les traducteurs de son temps, il se

souvenait de temps à autre que la morale des plus sages païens

demeurait bien inférieure à celle du Christ; mais, comme eux,

il ne s'arrêtait pas sur cette pensée. On a pu signaler de curieux

rapports entre les préambules qu'il a placés en tète des deux

recueils de Plutarque et la préface du Discours sur f histoire

universelle; mais c'est seulement dans l'affirmation que l'histoire

est encore plus utile aux princes qu'aux particuliers et que la

Providence conduit les destinées des empires, qu'il se rencontre

avec Bossuet. L'antiquité lui impose, et il n'ose pas trop songer

à la supériorité que le christianisme lui donne sur elle.

///. — Henri Estienne (i 528-i5g8).

Henri Estienne, sa profession, son caractère. —
Il n'en est pas moins évident que le paisible Amyot tranche

plus sur son siècle que l'impétueux Henri Estienne '.

A elle seule, la fidélité de Henri Estienne à son état est bien

du temps. En effet ce que nous disions plus haut du professorat

s'applique également au métier d'imprimeur, qui, lui aussi, du

moins en France, pour un motif analogue et pour une égale

durée de temps, va entrer dans une période d'obscurité; les

Y. Henri Estienne naquit du célèbre imprimeur Robert Estienne en 1528.

Elève de Danès, Tusan, Adr. Turnèbe, il accrut par trois ans de séjour en Italie

sa précoce érudition, rejoignit en 1551 à Genève sa famille, qui s'y était réfugiée

pour professer librement le protestantisme: ne cessa pas d'ailleurs de voyager

iteaucoup et de revenir en France avec prédilection. Cent soixante-dix ouvrages

en diverses langues d'auteurs profanes ou religieux sont sortis de ses presses.

Son Tkesaiirus lingiise Grxcœ
,
que la maison Didot a réédité de nos jours,

parut en 1572. Outre de savants travaux relatifs à l'anti(piité, il a pul)lié :

Traité de la conformité du lanr/age français avec le grec (15(15), Apologie pour

Hérodote (156ti), Dialogues du nouveau français italianisé (15"S), Précellence du
langage français (1579). On lui a aussi attribué un Discours merveilleux de la vie,

actions et de'portemenls de Catherine' de Médicis (lo"4). Il mourut, plutôt ruiné

qu'enrichi par ses I rivaux, en 159S.
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Estienne attendront deux cents ans que les Didot leur succè-

dent, et l'avènement des Didot coïncidera avec l'ouverture des

brillants cours du Lycée où La Harpe restituera à l'enseigne-

ment le don de s'imposer à l'attention publique. Dans l'inter-

valle, c'est la profession de libraire, fort peu en vue au

xvi" siècle, qui fera seule parler d'elle : Barbin, Micballet occu-

pent dans l'histoire littéraire une place fort modeste assuré-

ment, mais plus grande toutefois que celle qu'y tiennent les

typographes de leur temps. La raison en est qu'à l'époque

de Henri Estienne l'imprimerie était encore dans tout l'éclat de

sa nouveauté : on se faisait gloire d'exercer une profession qui

venait d'assurer du jour au lendemain la conservation et la

diffusion des lumières ; rim])rimeur était, dans l'opinion géné-

rale, un savant, un artiste, le libraire un simple marchand de

qui ni le typographe ni l'auteur ne se souciaient beaucoup,

attendu que ni l'un ni l'autre ne songeaient à vivre des ouvrages

sortis de leurs plumes ou de leurs presses. H y avait bien sans

doute alors parmi les imprimeurs des ignorants qui achetaient

et vantaient des gloses sans valeur, des avares qui s'autorisaient

de leur incompétence pour ne pas se procurer des manuscrits

dont l'emploi eût amélioré leurs éditions sans élever à leur

profit le prix du volume; Henri Estienne nous le rappellerait

au besoin; car il est fort jaloux de l'honneur de sa corporation;

mais le pul)lic ne s'arrêtait pas au nom de ces spéculateurs : pour

lui, la profession d'im})rimeur se personnifiait dans les Aide,

dans les Estienne et n'inspirait qu'une reconnaissante admi-

ration. H faut dire que la faveur des rois, éblouis comme tout le

monde par la découverte de Gutenberg, aidait parfois au désin-

téressement des imprimeurs et que les auteurs, étant pour la plu-

part pourvus d'une chaire ou d'un bénéfice, n'attendaient ])as

après le débit de leurs livres. Au xvn" siècle, l'imprimeur, un

peu blasé sur la merveille d'une invention qui remonte à près de

cent cinquante ans, ne se contente plus des alternatives d'aisance

et de gêne dont les Aide et les Estienne s'étaient accommodés; il

entend que son état le nourrisse; il faut donc que, dans le cas

toujoui's fré(j[uent où l'auteur ne peut faire les frais (b^ rim])res-

sion, un libraire confiant avance la somme. Le libraire devient

ainsi le banquier de la littérature; il la traite suivant son carac-



mi LES ÉUUDITS ET LES TRADUCTEURS

tère, en Mécène ou en usurier; elle le ruine ou elle l'enrichit :

mais, aussi longtemps qu'il tient boutique ouverte, il prononce

sur les manuscrits qu'on lui offre timidement un arrêt aussi

redouté que celui que la critique prononce sur les volumes. A
la vérité, au xvi" siècle comme plus tard, un imprimeur ne se

-croyait pas tenu d'imprimer tout ce qu'on lui présentait; mais,

comme alors les ouvrag'es appartenaient plutôt à l'érudition

quà la littérature pure, des débutants, élèves, collaborateurs ou

correspondants de fameux érudits, ou proies attachés à quelque

imprimerie célèbre, trouvaient sans peine un garant de leur

mérite. Mais, quand la production littéraire se composa surtout

de romans, de poèmes en langue vulgaire, c'est-à-dire d'œuvres

qui, si peu originales qu'on les suppose, sont plutôt nées sous

l'influence d'un maître que sous ses auspices, le débutant se

présenta seul devant le libraire, qui jugea sans appel de son

talent.

L'éducation, la précocité de Henri Estienne sont également de

son siècle. Nous ne décrirons pas après cent autres l'intérieur

de cette famille où la science, comme la profession d'imprimeur,

«tait héréditaire, où tout le monde, jusqu'aux femmes et aux

ouvriers, parlait latin ; nous ne dépeindrons pas les doctes amu-

sements qui inspirèrent au jeune Henri la passion du grec;

nous ne répéterons pas qu'à Tàge de quatorze ans il aidait son

père dans ses travaux, qu'un an après il partait pour visiter les

coins inconnus des bibliothèques d'Italie. On nous permettra

même de renvoyer aux bibliographies pour l'énumération des

travaux qui l'ont mis au rang des humanistes les plus infatiga-

bles et les plus pénétrants. Nous nous bornerons à un seul mot

sur son œuvre capitale, son Thésaurus I/ugnœ firsecœ, et ce

mot nous l'emprunterons à Passow : « Parmi les diverses qua-

lités d'Estienne, on sent surtout cette marche ferme, ces belles

proportions qu'il sait si bien observer partout entre le trop ot

le trop peu. » Les Didot ont fait le plus bel éloge de cet admi-

rable monument, quand ils ont reconnu qu'après trois siècles

d'études ultérieures ce qu'on avait de mieux à faire c'était de

revenir au Thésaurus d'Estienne, sauf à le compléter; il est

vrai qu'ils ont modifié le plan par la substitution de l'ordre

•alphabétique à l'ordre méthodique; mais en leur donnant
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raison, les savants reconnaissent que le plan primitif, moins

commode pour le lecteur, était plus hardi et plus propre à faire

sentir l'incomparable richesse de la langue grecque. Aussi bien,

si l'on voulait mesurer le mérite de l'ouvi-age, il faudrait com-

mencer par faire voir la déplorable faiblesse des livres analo-

g-ues que le public avait eus jusque-là entre les mains, de ces

compilations où le lexicographe enregistrait naïvement des bar-

barismes formés par la juxtaposition de deux mots trop rap-

prochés dans de mauvaises éditions; il faudrait citer les accu-

mulations indigestes de tous les sens qu'un vocable avait ou

était censé avoir; il faudrait d'autre part comparer le Thésaurus

grec de Henri Estienne avec le Thésaurus latin de son père.

Laissons donc de côté sa science et arrivons à sa personne.

Le premier trait de caractère qu'on attribue à un érudit est la

suite dans la volonté, puisque son œuvre est avant tout le fruit

d'une longue patience. Il a donc fallu que le siècle commençât

à prendre des libertés à l'ég^ard de la science pour qu'un homme
aussi passionné pour elle que Henri Estienne ait porté dans ses

études, je ne dis pas autant de variété, mais autant de mobilité.

Certes, s'il avait passé sa vie à former des projets, il n'aurait

rien laissé de durable; le Thésaurus à lui seul coûta d'énormes

recherches, et non seulement il y travailla longtemps avant de

le publier, mais il y a travaillé jusqu'à sa mort, puisqu'on a

eu la bonne fortune de retrouver de nos jours les additions dont

il voulait l'enrichir. Mais, sans insister sur ce fait que son

œuvre principale est un dictionnaire, c'est-à-dire une œuvre qui

suppose bien un plan, mais non une application suivie, on

remarquera qu'une bonne partie de ses ouvrages se compose

d'esquisses auxquelles les digressions seules donnent les propor-

tions de volumes. La plupart des livres (pi'il a publiés en fran-

çais furent, de son aveu, de vastes ébauches sur lesquelles il se

proposait de revenir et sur lesquelles il ne revint pas. La mobi-

lité qui les lui fît oubliei' expli(pie aussi en partie ses digres-

sions; car il n'était pas de ces savants dont res|irit confus

autant que vigoureux s'écarte fréquemment de son objet parce

qu'il cesse de le voir; son intelligrence est fort nette, mais fort

capricieuse. Qu'il ait à plusieurs reprises ressenti un désir de

déplacement, cela lui est comninu ave»- beaucoup déiudits de
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son temps; encore ces érudits sont-ils d'ordinaire des céliba-

taires sans attaches de cœur et de devoir dans aucun lieu, tandis

qu'Estienne marié trois fois, père de quatorze enfants, très

affectionné aux siens, semblait fait pour une vie plus séden-

taire ; mais son esprit aimait autant le changement que son corps.

Un g-rain de vanité entretient cette mobilité d'esprit. Estienne

en effet n'est pas naïvement et grossièrement orgueilleux

comme quelques érudits de son temps, mais il éprouve le besoin

d'occuper le plus souvent possible le public de lui; pour bien

des raisons dont les unes l'honorent et dont les autres honorent

son siècle, il ne s'avise pas pour y réussir de tous les moyens

qu'inventera Voltaire : son artifice fort simple consiste dans la

multiplicité de ses productions et dans la confidence qu'il nous

fait du peu de temps qu'il y a mis; c'est ainsi qu'il nous dira

tantôt que quinze jours, tantôt que trois mois ont suffi pour

écrire la Précellence de la langue française, qu'il a rédigé la

Conformité du français avec le grec à mesure qu'on l'imprimait.

Il faut malheureusement en croire ces déclarations. L'inquié-

tude d'esprit qui le travaillait a fini par triompher de sa gaîté
;

son gendre Casaubon en fait foi. Le motif en est qu'il manquait

à Henri Estienne l'appui sur lequel se reposaient la plupart de

ses contemporains, de fortes croyances. Sans doute une foi

sereine et fixe était rare parmi ses coreligionnaires du

xvi" siècle; les protestants étaient alors si pénétrés du principe

de la Réforme, que, quand il ne leur arrivait pas de se demander

anxieusement comme Luther si leur schisme était légitime, ils se

demandaient avec non moins d'angoisse s'ils avaient suffisamment

rompu avec Rome. Mais une ardente piété les soutenait dans

leurs incertitudes, et en général ceux mêmes à qui une pétu-

lance exubérante, une irascibilité de mauvais ton prêtaient par-

fois le langage le moins édifiant s'élevaient tout à coup vers

Dieu de l'élan le plus sincère. Estienne n'était pas sceptique,

(juoi que certains aient pu penser : la manière dont il a men-

tionné le suicide de Bonaventure Des Périers, auteur du détes-

table livre appelé Cymbalum Mundi, se tuant pour échapper à

ses remords ' marque assez son peu de sympathie pour les âmes

1. Apolof/ie pour Ilerodole. p. 105 du V volume dans Tédilion Ristelhuber.
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dégagées de toute croyance; mais son cœur, sinon son esprit,

avait cessé d'être chrétien. Rabelais, le père de Panurge et de

Jean des Entommeures, est beaucoup plus souvent religieux

que rhonime que les catholiques appelaient le Pantagruel de

Genève, et Genève ne s'y est pas trompée. On a voulu nier

qu'elle ait pris ombrage de VApologie pour Hérodote, où de fait

il verse à pleines mains le ridicule sur les doctrines et les

mœurs des catholiques; mais, parmi les vingt-quatre questions

qu'elle lui posa quand il fut emprisonné pour avoir publié sans

autorisation une défense de son livre, plusieurs prouvent qu'un

certain nombre de passages l'avaient choquée; d'ailleurs elle

avait exigé qu'il y changeât vingt-huit feuillets.

Part de scepticisme chez H. Estienne. — Est-ce en

effet un homme attaché de cœur à la Réforme que celui qui,

sept ans après la Saint-Barthélémy, dédie la Précellence à

Henri III
,
qui s'exprime en termes affectueux pour la per-

sonne de l'ancien duc d'Anjou, et qui trouve l'occasion bien

choisie pour déclarer que le prestige de l'éloquence s'accroît

chez les princes de la vénération et de la reconnaissance que

leurs fonctions inspirent? Des sentiments si monarchiques sur-

prennent un peu, à une pareille date, chez un calviniste fran-

çais. Je sais bien qu'au fond les théories politiques du xvi'' siècle

n'étaient qu'un refuge pour la foi persécutée ou un prétexte pour

l'intolérance triomphante ; mais en 1579 les Huguenots n'es-

péraient pas encore qu'un des leurs monterait sur le trône de

France. Dira-t-on que la dédicace de la Précellence s'explique

par des motifs de circonstances, qu'il faut chercher les vrais

sentiments d'Estienne dans le Discours merveillenx de la vie,

actions et déportements de la reine Catherine de Médicis'î Mais

on soupçonnait depuis longtemps que ce Discours, désavoué dans

la préface de la Précellence, n'était pas de lui; et M. Sayous,

dans ses Études sur les écrivains français de la Réformation,

contirme ce soupçon par des rétlexions convaincantes. Aussi

bien, à examiner dans l'ensemble l'œuvre de Henri Estienne, on

voit que les débats sanglants qui passionnèrent tout le monde

autour de lui le touchèrent assez peu ; on a spirituellement

appelé sa dissertation sur le latin de Juste Lipse un manifeste

contre les Turcs; mais les fréquentes digressions de ses ouvrages
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ne ramènent presque jamais à parler de la liberté religieuse ou

civile.

Objectera-t-on VApologie pour Hérodote"! Mais ce n'est ])as

véritablement l'esprit sectaire qui en a inspiré les sarcasmes;

car, si le clergé y est fort maltraité, il n'y paraît, pour ainsi

dire, qu'à sa place, ou, si l'on aime mieux, à son tour; les mar-

chands, les juges n'y sont pas plus ménagés. Ce n'est pas non

plus la sévérité chrétienne qui a dicté l'ouArag-e; car les abus

qu'il retrace l'amusent manifestement plus qu'ils ne le cour-

roucent. Il cède à un goiit qu'on ne s'attend g-uère à rencon-

trer chez un savant, le goût de la médisance et du scandale. Nul

pourtant n'a été moins méchant que lui : quoiqu'il eût de légi-

times griefs contre j)lusieurs personnes, il s'est montré d'ordi-

naire g-énéreux et bon envers les individus '. Il est même tou-

chant de voir qu'aune époque où érudits et théolog-iens mêlaient

l'injure aux arguments, et oh le triomphe de la politesse et du

bon g:oût consistait à changer la grossièreté en impertinence, il

s'appliquait d'ordinaire à ne point désigner les auteurs dont il

lui fallait relever les bévues. Mais, en épargnant les particuliers,

il n'a nul égard pour l'humanité en général; il ne voit en elle

qu'une inépuisable matière de divertissement, et chez lui la

satire n'est pas comme chez Erasme l'involontaire conclusion

d'une étude approfondie de nos travers ; elle ne se tempère pas

plus par la remarque qu'après tout nos défauts contribuent quel-

quefois à notre bonheur qu'elle ne s'échauffe par la pensée qu'ils

préparent notre damnation. Assurément il saurait, s'il en prenait

la peine, démêler par lui-même les nuances des ridicules, mais

il est ]»lus pressé d'en rire de confiance que de les observer.

Voilà pour([uoi il allait tout aussi volontiers prendre ses exem-

ples chez Bandello, Boccace, le Pogge, la reine de Navarre que

chez Menot, Maillard et Barletta; tout conteur, dès qu'il dépose

contre la vertu des femmes, des moines, des marchands, acqué-

rait à ses yeux l'autorité d'un historien. Ne tirons pas argument

de la grossièreté qu'il portait quelquefois dans la raillerie,

puisque, s'il rapproche longuement les pourceaux et les moines,

1. Voir 1(> ton afïï'ctueux diml il parle dans son l'sciulo-Clcero (1(? plnsirnrs
savants. Italiens de naissance on d'adoption, dont le moindre tort envers lui et

ses coreligionnaires était d'avoir rompu par peur toute communication avec les
Réformés.
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le Cfoîit du temps le comportait; il rapporte lui-même ailleurs

un brocard de François I""" qui ne marque pas plus de délica-

tesse. Mais les gaillardises sont plus graves. Quand il veut que

Ton croie et que Ton approuve que jadis à Babylone la seule

forme autorisée du mariage ait été une vente simultanée des

filles nubiles où l'argent payé par les acquéreurs des belles ser-

vait à doter la laideur, quand il interprète d'une façon égrillarde

des légendes naïves \ il avoue simplicitement tenir moins à

nous corrig'er qu'à nous divertir.

Son amour pour le naturel. — 11 n'y a guère qu'un

défaut qu'il ait sincèrement combattu , laflectation dans le

lang-age et dans le costume. Lorsque les courtisans s'appro-

prient l'attirail de la coquetterie féminine ou estropient le

français sous prétexte qu'ils savent estropier l'italien, sa verve

railleuse n'a plus l'allure maligne de la médisance en bonne

fortune. Par son amour du naturel il annonce nos grands

écrivains du xvu" siècle. Sans doute ceux-ci comprendront

mieux que le naturel n'a tout son prix que s'il est l'enve-

loppe transparente d'un fond solide de qualités et qu'il nous

faut épurer notre cœur en même temps que réformer nos habits

ou notre diction. Mais corriger les dehors de l'homme, c'est

préparer la correction de son for intérieur. Henri Estienne est

peut-être le premier par la date des écrivains qui ont entrepris

avec hardiesse, avec persévérance, de guérir l'esprit français

d'un défaut. Les satiriques qui l'ont précédé s'en prenaient tour

à tour à différents travers; qui oserait dire par exemple contre

quel vice déterminé Rabelais a écrit son roman? Cela ne veut

pas dire que les écrivains qui avaient précédé Estienne fussent

des esprits légers. Néanmoins il faut noter la persistance pres-

que exclusive avec laquelle il a combattu l'affectation en général

et l'influence de l'Italie en particulier; car ce n'est pas seule-

ment dans les Dialor/ues du nouveau langage français italianisé

qu'il a raillé l'engouement pour tout ce qui venait de la pénin-

sule, c'est dans tous ses ouvrages français y compris VApologie

pour Hérodote. Or cette constance dans la lutte contre un

1. Voir la p. 28 du 1" vol. dans l'cdilioii Ristelhuber et Ir chap. xxxiv. Le

mol rl-dessiis visé de François I" est ji la p. 278 du -1" vol. des Dialogues du
nouveau lan'jaqe français ilalianhc dans {'('(lilion donnée également par

M. Uistelhulier.

Histoire de ^.\ i.ancue. III. o^
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travers précis, surtout quand on la rencontre chez un esprit

essentiellement mobile, est encore un signe que le xviF siècle

approche. Si parfois en effet on a taxé d'étroitesse les contem-

porains de Louis XIV, la cause en est dans le soin avec lequel

ils délimitaient l'objet de leurs efforts, chacun selon la mesure

de ses forces et tous selon les besoins prédominants de leur

époque. Sainte-Beuve opposait un jour le missionnaire jésuite

qui baptise à la fois des milliers de sauvages qu'il s'imagine

avoir convertis en une heure de prédication et le confesseur

janséniste qui pendant des années fait le siège d'une àme rebelle

et finit par y établir victorieusement la vertu sur les ruines des

passions. L'estime publique au xvn^ siècle allait à ceux que leur

talent n'abuse pas sur latente efficacité de toute parole humaine.

Estienne, dont l'activité se dispersait si aisément, a eu toute-

fois, pour ce qui touche à un travers de sa génération, la téna-

cité d'un Malherbe et d'un Boileau. 11 semble que la nature ne

lui prêtait cette qualité que pour l'usage tout spécial qu'il en

faisait. En fait, il la devait à son patriotisme.

Son patriotisme ne ressemble pas, on le devine, à celui des

écrivains du xv° ou du xvu" siècle à qui la profession d'auteur

ne faisait pas oublier que la grandeur d'un peuple consiste sur-

tout dans sa puissance et dans sa richesse. Henri Estienne

n'était pas assez grave pour être vivement frappé des souffrances

du paysan ou de l'envahissement du royaume. Son patriotisme,

comme celui de Voltaire, s'attachait à notre littérature, ou

plutôt, car en lui le philolog-ue prime le lettré, à notre langue.

Ce n'était pas alors chose commune qu'un humaniste fran-

çais passionné pour l'idiome national. Au contraire, en Italie,

peut-être parce que l'humanisme y avait eu Pétrarque pour

promoteur, nombre de beaux esprits partageaient leur temps

entre les lang-ues antiques et la langue vulgaire '. Estienne, qui

connaissait tout ce qu'ils avaient écrit sur l'excellence de Fila-

lien et sur le mérite comparatif de ses dialectes, prit sans doute

dans ces traités l'envie d'en composer de pareils, et l'on vit

l'homme qui dans sa traduction latine d'Anacréon rivalisait

1. Citons seulement Ange Polilicn, Sannazar et Bembo. Chez nous c'est à peine

si ([iichiues humanistes de métier, tels que Dolel, Ramas, avaieni donné avani

11. Estienne \iu peu d'attention à noire langue.
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d'élégance avec son modèle, lire curieusement tout ce qu'on

connaissait alors de notre vieille littérature. Il ne cite guère

à la vérité, outre les sermonnaires du xv" siècle, que nos

chroniqueurs, le Romande la Rose, Pathelin, Villon; mais ses

lectures ne se bornaient pas là puis(|u'il fait dire de lui, dans les

Dialogues, par Philausone, qu'il étudiait nos vieux auteurs

aussi bien manuscrits qu'imprimés. De plus, il étudiait nos

patois. On pense bien qu'il ne procédait pas à ces recherches

avec la lourdeur d'un pédant ou avec la frivolité d'un petit esprit.

M. Emile Egger a loué la finesse des aperçus semés dans ses

Hi/poinneses de galllca luigna. En effet, si Estienne, au lieu d'y

justifier son assertion que Paris est la métropole non pas seu-

ment de la France, mais du français, se jette dans des remarques

sur la manière dont nos mots ont été tirés du latin, ces remar-

qués sont fort curieuses. Il possédait une aptitude singulière

pour cette science de l'étymologie qui ne s'est définitivement

constituée que dans notre siècle, témoin la liste placée à la fin

du Traité de la conformité du langage français avec le grec, oii

d'ordinaire les étymologies douteuses ne sont présentées que

comme des conjectures d'autres savants auxquelles il propose

d'en substituer de plus vraisemblables. Il avait acquis ce tact

par la pratique de nos anciens auteurs, près de qui, suivant une

excellente observation jetée dans ses Dialogues, il faut appren-

dre l'histoire et la bonne forme des mots. Il avait deviné les pro-

cédés de filiation et de comparaison que Littré devait magistra-

lement exposer deux cent cinquante ans plus tard ; il se donnait

le plaisir de les appliquer à notre langue même dans des écrits

comme le De Jatinitate falso suspecta, où on le croirait exclusi-

vement occupé du latin. L'étude du langage populaire l'avait

d'autre part prémuni contre le goût naissant pour une délica-

tesse trop dédaigneuse. « Si en quelque chose, disait-il avant

Malherbe, la raison se trouvoit estre du costé des crocheteurs,

voire des bergers, quant au langage, et non pas des courtisans,

il faudroit qu'ils (les courtisans) passassent condamnation '. »

Un admirateur de Ronsard devait céder quelquefois à la tenta-

tive de recommander les mots artificiellement composés à l'imi-

1. Voir |). -îaS-^Si el 26i du 2'' vol. des Dialogues, édition précitée.
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tation du grec, mais il est habituellement plus avisé et parfois

même il inclinerait plutôt à réduire qu'à grossir notre vocabu-

laire, puisque dans la préface de la Conformité il déclare que

notre langue possède un si grand nombre de mots « qu'elle n'en

peult sçavoir le compte et qu'il luy en reste non seulement assez

mais plus qu'il ne luy en fault ». Du moins il évite d'ordinaire

les excès des réformateurs de son temps : « N'en déplaise à

messieurs de la Pléiade, dit-il dans ses Dialogues, Marot con-

naissait bien le naturel de notre langue. » Aussi, dans les

moments où il admet la nécessité de mots nouveaux, il Aeut

que notre idiome se les emprunte à lui-même, c'est-à-dire que

la technologie vienne au secours de la langue générale, que les

termes de la vénerie, de la fauconnerie par exemple passent

dans l'usage courant. Quant aux emprunts à l'étranger, il montre

à propos des proverbes quelle précaution ils exigent.

Parti pris et malice qu'il mêle à l'érudition. —
Malheureusement, de même qu'il a le tort de mettre tout

l'honneur de la France dans celui de sa langue, il a le tort de

nous sacrifier cavalièrement les nations étrangères. Ici encore

il ressemble à Voltaire et non pas à Boileau; car le fameux

mot sur le clinquant du Tasse ne signifie en aucune façon que

toute la Jérusalem délivrée fut pour Boileau du clinquant;

pressé d'en finir avec les imitateurs de Marini, convaincu d'ail-

leurs, comme l'ont presque toujours été dans chaque nation les

écrivains classiques, de la supériorité du génie national, l'auteur

de VArt poétique n'aurait pourtant jamais signé les longues

boutades, les longs pamphlets qu'Estienne improvisait à la

gloire de notre langue. Ce sont en effet de bien fragiles écha-

faudages, à les regarder dans l'ensemble, que ces dissertations,

ces dialogues oii il la glorifie ; les vues ingénieuses y abondent,

la thèse générale n'y supporte pas l'examen. En cela, ce n'est

plus à Voltaire, c'est à Jean-Jacques qu'Estienne ressemble. 11

est très vrai que notre langue compte parmi les plus belles qu'on

ait jamais parlées et qu'à certains égards elle emporte la palme;

mais il est puéril de lui immoler toutes les autres. Elle offre de

curieux rapprochements avec le grec : mais établir entre les deux

idiomes une conformité presque absolue, c'est soutenir un para-

doxe que plusieurs savants d'autres pays ont reproduit à l'hon-
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neur de leur langue maternelle avec tout autant d'apparence et

tout aussi peu do fondement. Sa critique de l'italien appelle à

chaque pas la réfutation, au point qu'un appréciateur sévère

n'hésiterait qu'entre les deux qualifications de déloyale ou d'en-

fantine ; car, non seulement il a deux poids et deux mesures,

condamnant ou approuvant un même fait grammatical suivant

qu'il s'agit des Italiens ou de nous; mais que dire d'un mode

de discussion qui consiste à les taxer de plagiat pour tout mot,

toute locution qui ressemble à un mot, à une locution de notre

lang'ue par une même altération d'un radical latin, par une

commune origine germanique? Nos ancêtres avaient des oreilles

pour entendre mal les mots latins et tudesques, un gosier pour

les répéter de travers, mais où a-t-il vu que la nature refusait

les mêmes organes aux Italiens du haut moyen âge, et de ce

qu'un vocable est chez nous d'un usage immémorial, s'ensuit-il

qu'un vocable italien qui sonne à peu près de la môme manière

en soit issu? Tous ces traités d'Estienne sentent plutôt l'avocat

que le savant.

Si l'auteur était un érudit vulgaire ou si Estienne les avait

resserrés dans les bornes de courtes brochures, nous n'aurions

pas le droit d'en induire que le respect de l'érudition baissait en

France à la fin du xvi" siècle. Il ne faudrait même pas confondre

les préoccupations d'Estienne avec celles d'Erasme qui, tout en

prêchant l'étude de l'antiquité, voulait qu'on traitât sans scru-

pule le latin comme une lang'ue vivante et qu'on accommodât

hardiment cet idiome universel au tour d'esprit des peuples

modernes : Estienne n'avait point tort de vouloir qu'on ne se

défiât pas aveuglément des expressions qui se rapprochent fort

du français ; il montrait dans Plante de fréquents exemples de

ces conformités; il affirmait que Cicéron , s'il avait eu à

exprimer les idées de ïite Live, de César, de Pline, aurait

souvent employé les mêmes locutions, sans pour cela recon-

naître aux modernes le droit d'altérer le génie du latin. Mais

c'est sa longue complaisance pour le paradoxe qui nous

paraît décisive. Quand un homme jette des trésors de science

et de pénétration dans des gageures interminables , il est

bien clair que la philologie n'est souvent plus pour lui qu'une

arme de combat. Non que de propos délibéré Henri Estienne
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déguisât un pamphlet en traité. Il avait été nourri de trop

fortes études pour ne pas commencer chacun de ses livres avec

rintenlion dapprofondir sa matière, Ainsi, il est manifeste que

celui de tous ses livres où il abandonne le plus complètement

son sujet pour lancer des brocards et conter des anecdotes,

VApoIof/ie pour Hérodote , est parti d'une pensée , non seu-

lement juste, mais vraiment scientifique : il voulait montrer

qu'en histoire la vraisemblance, variant selon les temps et les

lieux, n'est pas un signe infaillible de vérité, et que d'ailleurs

l'incorrig-ible folie des hommes reproduit souvent sous nos yeux

des faits que nous prétendions renvoyer aux légendes '. Seule-

ment, pour traiter cette question admirablement posée, la science

était encore trop peu avancée ; on ne connaissait pas suffisam-

ment rOrient. Tandis qu'Estienne médite, des historiettes

récentes lui reviennent en mémoire et le présent lui fait oublier

le passé dont il s'agissait. En effet, dès que le présent trouve

l'accès de l'esprit d'Estienne, il l'envahit tout entier. Cet homme
qui, des deux grandes passions de son siècle, la passion reli-

gieuse et la passion politique, n'a partagé la première que par

occasion et n'a nullement partagé la seconde, a pourtant passé

une part très notable de sa vie à écouter, à regarder, non pas

en psychologue qui veut aller jusqu'au fond des caractères,

mais en satirique qui se plaît à recueillir des traits de sottise,

bien que, comme Voltaire, il s'aperçoive qu'en somme le monde

progresse, ou c[ue du moins il sache que son siècle l'emporte

par le bien-être et la culture sur le siècle précédent K Dans

les conversations du foyer, sur les grands chemins et dans les

auberges, il a rassemblé une étonnante provision de brocards,

de faits piquants ou scandaleux, sans parler des locutions

curieuses qu'il aime à transcrire et à expliquer. Tous ces sou-

venirs le guettent au passage et le retiennent si longtemps

qu'il finit par oublier pourquoi il s'est mis en route. Rien de

si vide par exemple que le troisième chapitre de YApologie

j)our Hérodote : au lieu d'y chercher un accord équitable entre

les flatteurs et les détracteurs des siècles passés, il commente

1. Voir son Acis au leclew, les p. 3i7 et suiv. du T' vol. dans l'édition pré-

citée et le xix° cliap.

2. Voir le xxviii" thap. de VApolof/ie pour Hérodote.
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les dictons anciens ou modernes qu'ont inspirés leurs exagéra-

tions, puis ternùne par des histoires de table d'hôte qui n'ont

aucun rapport avec le débat. D'autre part, dans la polémique,

sa malice se plaît à impatienter plutôt qu'à convaincre ses

adversaires; aussi les mauvais arguments lui paraissent-ils

presque meilleurs que les bons. Voilà comment, sans perdre

l'amour de la science, il en perd souvent le respect.

IV. — Etienne Pasquier (i52q-i615).

Pasquier, son esprit ferme et judicieux. — Le carac-

tère serein de Pasquier contraste avec le caractère inquiet

de Henri Estienne *. Pasquier a vu de plus près les guerres

civiles; il a pris par la parole et par la plume une part plus

active aux événements ; le sort ne lui a pas épargné les plus

amers chagrins de la vie domestique, puisqu'il a survécu à des

êtres tendrement aimés, sa femme et plusieurs de ses enfants.

Il n'en a pas moins conservé jusqu'à la fin son calme et son

enjouement, puisque le 30 août 1615, à quatre-vingt-six ans et

quelques heures avant de rendre le dernier soupir, il compose

encore des vers, ne voulant pas du tout que sa jeunesse meure.

Etait-ce donc une de ces âmes fortes que Sénèque croyait nées

exprès pour se mesurer avec la fortune ou une de ces âmes

insouciantes qui résistent à tout parce qu'elles ne souffrent

de rien? Non : c'était un ])ère affectueux autant que ferme, qui

entendait maintenir chez lui et chez les autres l'autorité pater-

nelle, mais qui s'en servait pour inculquer à ses enfants des sen-

timents d'honneur et de vaillance, pour les préserver des consé-

quences de l'étourderie juvénile. Les lettres qu'il leur écrivait

prouvent que si trois de ses enfants firent bravement leur

1. Etienne Pasquier nuqnil à Paris en 1329 et y mourut en ItJlo; étudia à

Paris, à Toulouse, à Bologne, composa divers ouvrages légers de fond dont il

réimprima plus tard une partie sous le titre de La Jeunesse de Pasquier-, com.-

mença en 1360 à publier ses Recherches de la France -jîvil mis en lumière par le

plaidoyer qu'il prononça en loiU pour l'Université contre les Jésuites ; fut

délégué aux Grands Jours de Poitiers et de Troyes; soutint, comme avocat
général à la Cour des comptes, les droits de Henri III aux seconds Etats de
Blois. Son Catéchisme des Jésuites est de 1G02. Loisel a intitulé Pasquier son
Dialogue des avocats du Parlement de Paris.



616 LES ÉRUDITS ET LES TRADUCTEURS

devoir dans les armées, si un d'eux se fit tuer au siège de

Meung-sur-Loire plutôt que d'abandonner une tour dont tous

les autres défenseurs s'étaient déjà rendus, c'était lui qui avait

nourri en eux cette fidélité au devoir; il avait le droit d'assurer

son fils Pierre que s'il venait se faire soigner à la maison pater-

nelle d'une maladie contractée dans le service, les calomniateurs

seuls imputeraient cette maladie à la peur des cou[)S : « Grâce

à Dieu, disait-il, ny vous ny vos frères n'avez jamais appris ceste

leçon. » Mais, quand il le fallait, son affection n'en était pas

moins tendre et habile. Un de ses fils se jeta par coup de tète

dans un couvent et menaçait de prendre le froc : rien de tou-

chant comme la lettre à la fois pieuse et adroite par laquelle

Pasquier adjure le correcteur des Minimes d'éprouver la voca-

tion du jeune homme, de lui faire comprendre qu'il doit tout

d'abord convaincre son père que Dieu l'appelle véritablement à

lui, afin de recevoir avant de quitter le monde une bénédiction

partie du fond du cœur : « Les bénédictions que nous donnons

à nos enfants ne dépendent point seulement d'un signe de la croix

que nous faisons dessus eux quand ils prennent congé de nous.

Ce signe n'est qu'une image extérieure du bon vouloir que nous

leur portons intérieurement dans nos âmes par lequel nous les

licentions avec dévotes prières à Dieu qu'il luy plaise de les con-

duire. Et quant aux malédictions, encore que nous ne maudis-

sions nos enfants, si est-ce qu'un maltalent conçu, je ne dirai

point justement, mais avec une simple couleur, contre eux, est

un malheureux prognostic de leurs événements futurs '. »

La fermeté chez lui ne provenait donc pas d'une âme froide

et sèche; mais d'un côté il était plus véritablement religieux

qu'Estienne et d'un autre il était du nombre des hommes qui ne

se donnent jamais tout entiers à un seul des objets dignes de

leur attachement. Très pénétré de ses devoirs publics et privés,

il les accomplissait sans sécheresse comme sans peur; toutefois

il s'appliquait à demeurer toujours maître de lui-même et dans

1. Sur les reialions de Pasquier avec ses fils, voir au \W livre de ses leLlrcs

(édition de 1619) une lettre à M. de Cluseau et une lettre au capitaine de la

Ferlondière, Pierre Pasquier, et dans le XP livre la lettre au même capitaine et

une lettre à Pierre-Jean Canart. Cf. une lettre de ce XI" livre à Airault dont le

nis avait également cédé à une fantaisie monastique; voir aussi dans la corres-

pondance de Nicolas Pas(]uier (Paris, 1623) les lettres adressées à son père,

notamment j». 97 s({q. et 3(31 sqq.
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la libre jouissance de ses facultés; durant les batailles de la vie,

quand il croyait avoir mérité la victoire, il ne se laissait pas

accabler par le chagrin de la défaite et se croyait en droit

d'arrêter de préférence sa pensée sur ce qui pouvait la divertir;

il la reportait, suivant le cas, de la France sur sa famille, de

sa famille sur la France, et, si des deux parts il trouvait des

sujets d'affliction, il se consolait dans le travail.

La finesse de son esprit pratique l'aidait à demeurer de sens

rassis dans les épreuves. Les g-ens avisés résistent mieux que

les autres à la douleur parce que leur pensée toujours agissante,

toujours tournée vers l'avenir, ne peut ni demeurer dans la

stupeur ni s'enfermer dans un souvenir. Chaque instant leur

apporte une matière de réflexions nouvelles, c'est-à-dire une

distraction qui n'est pas seulement pour eux un amusement,

mais un devoir; car ils cherchent ce que la situation commande,

soit à eux, soit à d'autres, et leurs attachements les plus sincères

ne parviennent ni à accaparer ni à fausser leur esprit. En voici

deux exemples assez curieux. Nous rappellerons bientôt que

deux fois les commissions extraordinaires que le Parlement

envovait parfois dans les provinces furent i)our lui l'occasion de

succès littéraires qui le flattèrent beaucoup : il n'en estimait pas

moins qu'il y avait |)eut-ètre pour le bien public plus d'inconvé-

nients que d'avantages à déployer cet appareil de justice au fort

de la guerre civile, qu'il y avait [)lus de témérité que de sagesse

à le diriger tout d'abord contre les coupables les plus titrés, à

rechercher des crimes qu'un intervalle de dix ou douze ans avait

presque effacés de la mémoire des victimes ; il s'apercevait que

souvent ces commissaires qui se croyaient libres de prévention

parce qu'ils arrivaient de loin se laissaient circonvenir par les

suggestions de leur entourage momentané. Les mercuriales des

procureurs généraux, ces pièces d'éloquence si goûtées jadis et

où souvent l'âme de nos vieux parlementaires s'est exprimée avec

tant de candeur ou d'énergie, ne lui paraissaient pas non plus

offrir pour le redressement des mœurs une garantie bien efficace,

dépourvues qu'elles étaient des conséquences qui suivaient à

Rome la réprobation des censeurs \ On voit combien peu il par-

1. Voir sa lettre du 111° livre au conseiller Mole sur les (iraiiils Jours de

Clermont, et celle du XI" livre à Jacquc de la Guesle.
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tageait le faible qui porte les honnêtes gens d'esprit moins délié

à exagérer l'importance du corps où ils ligurent avec honneur;

ce n'est pas lui qui aurait dit après la prise de la Bastille le mot

d'un respectable magistrat : « Vous verrez que tout ceci finira

par un arrêt du Parlement. » Il est vrai que, quand Pasquier

a cessé d'être simple avocat, il est plutôt entré dans la magis-

trature debout que dans la magistrature assise et que sa première

profession en obligeant à jouer tour à tour toute sorte de person-

nages, en mettant aux prises avec les juges, est de celles qui ne

préservent que trop d'un excès de confiance dans la justice

humaine en particulier et dans le dogmatisme en général. Mais

chez Pasquier le chrétien et le citoyen priment l'avocat : seule-

ment il tient à la basoche par sa gaîté et sa malice; c'est un

esprit qui veut et sait demeurer libre, et voilà pourquoi il semble

que son àme ne garde pas trace des blessures de la vie.

En quoi il annonce l'âge à venir. — Ce genre de

sérénité n'est pas ce qui le rapproche des hommes du

xvn° siècle, car, outre qu'à toute époque il est moins commun
que l'égoïsme et que la sensibilité douloureuse entre lesquels il

tient le milieu, les contemporains de Louis XIV ressentaient

}>lus profondément les épreuves que Dieu leur envoyait, et c'est

de lui seul qu'ils recevaient leur consolation. Pasquier leur res-

semble, non par le fond de son àme, mais par la direction de

son esprit.

En elTet, ses divertissements littéraires qui forment une partie

notable de ses œuvres, ressemblent fort à ceux de l'hôtel de

Rambouillet. Sans doute son Monophile, ses Lettres amoureuses,

ses Colloques cfamour, ses Ordonnances d'amour se rattachent à

une tradition (jui date du moyen âge et même de l'antiquité :

transporter dans la poésie le rébus, l'anagramme, composer des

vers où chaque mot a une syllabe de plus que le précédent,

d'autres où la première syllabe de chaque mot est le nom d'une

note de musique, imiter le bruit du tonnerre par des onomatopées,

c'était aussi se livrer à des jeux (bq»uis longtemps à la mode.

Mais, comme la société avait changé depuis le temps des cours

d'amour et que les beaux esprits, au lieu d'être accidentellement

réunis dans un château, vivaient en relations quotidiennes, ces

doctes bagatelles provoquaient alors plus d'applaudissements et
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de répliques. A quatre-vingt-un ans, en 1610, Pasquier a réim-

primé la plupart des compositions de vers et de prose oii il

s'était égayé; le titre du recueil, La.Jeunesse de Pasquier, ne doit

pas nous faire illusion : il avait cinquante ans quand il chanta

la puce qu'il avait un jour aperçue, à l'époque des Grands Jours

de Poitiers, sur le sein de M"" des Roches, savante fille d'une

savante mère chez qui, après les séances, on venait se délasser;

ei le sujet ne paraissait pas plus vain aux autres qu'à lui-

même puisqu'aussitot il ins]>ira d'autres versificateurs au point

d'occuper plus de cent pages dans le recueil précité où Pasquier

insère généreusement les pièces de ses émules. Quatre ans plus

tard, il fit encore assaut avec nombre de poètes et de prosateurs

à propos d'un portrait de lui où on n'avait pas mis ses mains,

et voici en quels termes il remerciait le Grand Prieur qui lui

avait envoyé à cette occasion trois quatrains, dont un de lui, un

de Malherbe et un en italien de Mazzei : « Je ne pensois pas que

l'on deust donner de si fortes aisles à ma main (ju'elle eust peu

prendre son vol jusques à vous ny que vous lui en voulussiez

donner pour la faire voler jusques au ciel. » On reconnaît le ton

et le monde des précieuses. Toute la difîérence est que Pasquier

badine en style plus égrillard que Voiture, à qui pourtant il

échappe encore de fort libres saillies : on n'est pas impunément

du siècle de Rabelais.

Dans ses travaux sérieux comme dans ses amusements, Pas-

quier annonce l'âge qui va venir. Il croit, comme les contempo-

rains de Louis XIV, qu'il faut passer par l'école de l'antiquité,

mais ne pas s'y enfermer. Il soutient dans une lettre à Turnèbe

qu'on doit écrire en français, non en latin : « Notre langue, dit-

il, ne fut jamais nécessiteuse, mais nous usons d'icelle ainsi

que l'avaricieux d'un trésor caché et ne voulons le mettre en

œuvre », tandis qu'en Allemagne, en Angleterre, en Ecosse « il

ne se trouve maison noble qui n'ait précepteur pour instruire

ses enfants en notre langue française ». Il blâmait Loisel de

multiplier les citations latines. Sans doute la Pléiade tenait le

même langage, mais elle diminuait le crédit, la portée de son

conseil par l'abus qu'elle faisait de la mythologie; elle emprun-

tait trop souvent dans ses pièces les plus soignées sa pensée,

sinon ses mots, aux anciens. Pasquier était plus près d'apercé-



620 LES ÉRUDITS ET LES TRADUCTEURS

voir la différence du génie antique et du génie moderne; ainsi,

dans un chapitre destiné à prouver par des exemples que notre

poésie peut admettre les vers rythmés, il finissait par déclarer

que ce serait au prix du sacrifice de nos rimes féminines, des-

quelles dépendait l'harmonie de notre versification. 11 n'aurait

pas raillé aussi spirituellement que Montaigne les longueries

d\ipprêt de Gicéron, mais, au lieu d'en accuser comme lui la

vanité de l'auteur, il s'en prenait aux exigences (Vim peuple qui

se repaissait de paroles et obligeait ses hommes d'Etat à un long

stage chez les rhéteurs pour apprendre les ressources d'un art

qu'on ne déployait jamais trop complaisamment pour son

plaisir. De là plusieurs frivoles superflu i(és dans les chefs-

d'œuvre oratoires : « On demande en nos plaidoyers plus de

nerfs et moins de chair K » Dans une lettre fort judicieuse à

Brisson, il exposait les nombreuses divergences du droit romain

et du droit français sur l'article des successions et des testa-

ments, démêlait très nettement que le principe du premier était

le respect du droit de l'individu sur sa propriété, et le principe

du deuxième la conservation du bien familial, et concluait qu'il

ne faut pas rapprocher témérairement nos coutumes de la

législation romaine.

C'est même ce sage principe qui forme sa marque distinctive

comme jurisconsulte; car alors l'enthousiasme pour l'antiquité

égarait les légistes comme les poètes, comme les traducteurs;

un pédantisme quelquefois aussi naïf, souvent moins désinté-

ressé, toujours plus dangereux que celui de Ronsard, entraînait

les juristes à interpréter les lois modernes par le Digeste, c'est-à-

dire par une législation fondée sur l'esclavage et sur un despo-

tisme que le monde n'a heureusement pas revu depuis les

Césars. Une jolie scène de Gœtz de Berlichingen peint la fatuité,

l'égoïsme de ces doctes flatteurs des princes, et un récent

historien de la Réforme, feu Janssen, a montré avec autant de

vigueur que d'érudition combien les paysans d'Allemagne ont

souffert de leurs théories. Pasquier avait [)rofondément étudié

le (h'oit romain; mais il était préservé contre la manie de le

copier jmr une conviction qu'il laisse paraître dans son Pour-

1. Lellve aucon<dller Tumebtis. XI' livre.
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pailler de la Loi, c'est que, si l'homme discerne les principes

essentiels de la justice, il n'est })as de code qui, dans le détail,

ne fasse place aux préjugés nationaux. Il prétendait donc non

pas seulement comprendre, mais juger le droit romain. Comme
Cujas, il en cherchait assidûment l'explication dans l'histoire,

mais il n'aurait pas, comme Cujas, souhaité d'oublier le droit

moderne [)our mieux se pénétrer de la législation romaine. Il ne

demandait pour ainsi dire à celle-ci que l'art de la perfectionner.

Comme les praticiens italiens du xni" et du xiv" siècle, il se

piquait, non de la restaurer, mais de l'accommoder aux besoins

d'une société renouvelée par l'Évangile, ou plutôt c'est à nos

coutumes mêmes qu'il demandait l'esprit de notre législation.

Sans nier qu'elles eussent besoin d'une revision, puisqu'en 1580

il fut au nombre des avocats désig:nés pour réformer la Coutume

de Paris, il les opposait fièrement à la compilation de Justinien.

Tel est en effet l'objet du commentaire des Institutes qu'il dicla

vers 1609 à deux de ses petits-fils, et dont un juge compétent,

M. Charles Giraud, a loué comme il convient l'agrément et la

solidité; on trouverait malaisément, en effet, un tableau plus clair

et plus intéressant des relations légrales à la fin du xvi" siècle.

On n'y rencontre pas seulement d'ailleurs, avec des anecdotes

empruntées aux souvenirs de l'auteur, une piquante exposition

des devoirs et des droits attachés h chaque état, mais la ferme

volonté d'un Français et d'un chrétien de ne j)as renoncer aux

prog-rès de la civilisation. L'attachement de Pasquier pour une

philosophie supérieure à celle du paganisme, autant que sa

pénétration et sa droiture naturelles, explique la sûreté avec

laquelle il se débrouille dans les cas difficiles, comme on peut le

voir dans une remarquable lettre où il refuse à l'héritier d'un

mari une action juridique sur les mœurs de la veuve; il recon-

naît que le plus grand intérêt d'une femme est qu'on veille sur

son honneur, parce que la perte de ce bien suprême la rend

esclave des plus petits, ores qu'elle feust princesse, tandis que si

elle le conserve, elle triomphe des princes, jaçoit que pauvre et

petite, mais il ne veut pas que sous ])rélexte de la protéger on

la livre aux calomnies de la cuftidité'. Certes, il n'anticipait pas

1. LcUre à M. do Fonsomnn'. au 111" livre.
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sur nos rcformatoiirs du x\uf siècle; il acceptait sans protester

tous ceux (les abus traditionnels qu'on subissait autour de lui

sans mot dire, le servage, la torture, l'interdiction de la chasse

aux manants, l'étrange droit de faire payer les dettes d'une ville

récalcitrante par celui de ses habitants qui tombait entre les

mains des créanciers '; mais si ce n'était pas un promoteur de

progrès, c'était du moins un partisan résolu des prog'rès accom-

plis ou ébauchés par d'autres.

Ses Recherches de la France. — Aussi, en matière d'an-

tiquités, goûtait-il surtout l'antiquité nationale. Ses Recherches

de la France composent son ouvrage capital. Cet ouvrage

est d'un érudit qui aime à remonter à l'origine des choses,

d'un parlementaire qui aime à recueillir la tradition des corps

constitués : à la différence de Henri Estienne qui, en histoire,

dès qu'il ne s'occupe plus des anciens, n'envisage guère que

les hommes de sa génération, Pasquier s'arrête très volon-

tiers sur des époques fort antérieures à la sienne; mais c'est le

passé de sa patrie qui seul le passionne, et la France ne consiste

pas pour lui dans la langue française, qu'il aime pourtant comme

Estienne, jusque dans ses dialectes, et dont il veut faire aimer

les vieux monuments à Ronsard : elle consiste dans la nation

française; il veut retrouver la suite de nos usages et de nos

institutions, le souvenir de nos prospérités et de nos souffrances.

Sur un sujet qui lui tient tant au cœur, il n'est pas toujours

impartial : on ne lui accordera pas que les sacrifices humains

des Gaulois, qu'ils fussent ou non destinés à les aguerrir par la

vue du sang, « [)artaient d'un cœur généreux ». Mais, malgré

son enthousiasme pour notre patrie, il incline plutôt à nous

mettre en garde contre les flatteries de nos panégyristes. A la

vérité, il n'y a pas grand mérite, quand on se donne pour histo-

rien, à émettre un doute sur la généalogie qui nous rattache à

Hector, quoique ce scepticisme avoué sur le fondement de la

Franciade honore un écrivain qui s'écriait : « En Ronsard, je

ne fais presque nul triage : tout y est bon". » Mais il fallait un

1. Voir son Commentaire des Instilutes de Jiistinien. liv. I. cliap. xxvi-xvii;

11, chap. XIV elxxii; IV, chap. xviii. Dans ce dernier chapitre, il propose pour-
tant (Hi{',l(|ucs améliorations pour la procédure criminelle.

'2. lîecherchcs, liv. 1, chap. xiv, et livre VIL, ch'ap. vi.
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jugement très droit pour n'être [)as ébloui par des paradoxes

qu'appuyait la science, la réputation de Henri Estienne, et qu'au-

tour de lui on était fort disposé à recevoir : Pasquier sut pour-

tant nous faire entendre, sans manquer aux égards dus à une

surprenante érudition, qu'il ne croyait pas aux innombrables

emprunts que notre langue aurait faits au grec; tout en se

moquant de ceux qui babillaient à la française des mots italiens,

il conseillait d'accepter des italianismes consacrés par l'usage;

quand il entre dans la comparaison fréquemment traitée de la

littérature italienne avec la nôtre et qu'il donne à certains mor-

ceaux de la Pléiade l'avantage sur des morceaux analogues de

Bembo et d'Arioste, on serait tenté de lui répondre que, fondé

ou non, ce jugement n'empêcbe pas le Roland furieux d'éclipser

tous nos poèmes du xvi® siècle, mais il fallait alors une grande

rectitude d'esprit pour conclure ainsi : « Chaque langue a ses

propriétés naïves et belles manières de parler...; les langues

n'anoblissent pas nos plumes, mais au contraire les belles

plumes donnent la vie aux langues vulgaires '. »

Ses origines politiques et son patriotisme. — En

politique, Pasquier se prononçait beaucoup plus librement

qu'un sujet de Louis XIY sur la conduite des rois, mais déjà

il s'abstenait de tout débat théorique sur la constitution du

gouvernement. Pourtant quoique ce fût à la morale seule qu'il

demandât la garantie du droit de chacun, il ne la réclamait pas

pour cela moins nettement. Il combattait surtout un principe

alors triomphant, la raison d'Etat. Il ne veut pas plus, son

Pourparler des princes le montre, d'un roi capucin (jue d'un

roi bel esprit; mais il veut un roi juste. Par exemple, il soute-

nait que les crimes dont Clovis attendait l'éternité de sa dynastie,

ont fmi par retomber sur elle : « Ce qui fut pour lui exécuté

contre les princes Clodionistes fut un grand coup d'Etat, et ce

qui advint à Pépin (qui supplanta la race de Clovis), un grand

coup du ciel : belle leçon certes à tous les princes pour leur

enseigner de ne pas sé})arer les affaires de l'Etat d'avec celles

de Dieu. » C'était là, d'après lui, un plus grand miracle que tous

ceux doiif nos moines ont r/rafifié la mémoire de notre Clovis,

1. Hec/ierc/ies, liv. VIll. cliai). ii; lis. VIII, cliap. viii. I/acccpluliim des ilalia-

nisincs consacrés est dans une de ses lettres.
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lesquels d'ailleurs ne doivent point être rejetés, car Dieu fait ses

liiiracles en vue des peuples et non en vue des rois : « Nous

sommes les jetons des rois qu'ils font valoir plus ou moins

comme il leur plaît, et les rois sont les jetons de Dieu. » Et il

montrait l'accumulation des faveurs divines sur Charles Martel,

Pépin, Charlemagne , des châtiments célestes sur Louis le

Délionnaire, Charles le Chauve et Louis le Bègue, ajoutant que

Charlemagne avait commencé à préparer la ruine de sa maison

en (h''pouillant les fils de son frère, en se livrant à l'inconduite

pendant les dernières années de sa vie \ Il comprenait déjà

l'histoire, je ne dirai pas à la façon de Bossuet, qui entre plus

avant quand il le veut dans le génie de la politique, mais à la

façon de Guez de Balzac; plus curieux que lui, en sa qualité

d'avocat, du détail de l'administration, il considère l'histoire,

quand il s'élève au-dessus des faits, comme une leçon perpé-

tuelle que Dieu donne au monde. S'il s'interdit par prudence de

pousser ses recherches jusqu'aux événements contemporains,

si, dans des lettres écrites au jour le jour pendant les démêlés

des Guises et de Henri III, il garde une extrême réserve et fait

même ressortir la modération du Balafré dans la journée des

Barricades, il avait nettement visé, dans son Pourparler des

princes, les abus fiscaux de son époque; et, dans ses Recherches,

il se |)rononce explicitement sur la (question la plus brûlante de

son temps, celle de la tolérance. Sans colère, mais avec une

douce franchise, il désapprouve formellement les guerres de

religion ; il déclare que les croisades furent stériles pour la pro-

pagation de la foi, qu'elles ont produit surtout de mauvais

résultats et applique en propres termes le même jugement aux

guerres entre protestants et catholiques. Il estime que le temps

fera justice de l'erreur, que bannir la simonie serait tuer à bref

délai l'hérésie, qu'une paix quelconijue, même sous un gouver-

nement tyrannique, vaut mieux qu'une guerre civile; il conçoit

que d'autres préfèrent, par zèle religieux, le recours aux armes,

mais demande la permission de préférer la paix -.

Quand les philosophes du x vni'' siècle préconisaient la tolérance,

1. Jiecherches, liv. V, chap. i et xxix.

2. Voirie xxvi» chap. du YT livre «les HcchrvcJics el une Icllro au président

Brulart.
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ils obéissaient à deux sentiments : le respect de la liberté de

pensée et le respect de la vie humaine. Les droits et les souf-

frances de l'humanité toucliaient moins Pasquier que les droits

et les souffrances de sa patrie. C'était pour la France qu'il

aimait la paix, et, dans l'intolérance, il détestait surtout l'ingé-

rance de la cour de Rome ; il se fût peut-être encore résig-né à

voir frap])er les hérétiques, puisqu'un mot de lui semble absoudre

la Saint-liarthélemy \ si la pensée que le Vatican donnerait des

ordres aux Tuileries ne l'avait révolté. Il ne faut pas voir un

pur hasard dans la circonstance qu'il a jirononcé son plaidover

le plus célèbre au nom de l'Université de Paris contre les

jésuites : durant les trente années qui suivirent, il prépara,

par ses lectures et celles de ses amis, un catéchisme qu'il

publia contre eux; et après sa mort, les pamphlétaires de

la Compag-nie de Jésus continuèrent les représailles dont

M. Lenient a suivi l'histoire dans un amusant passage de la

Satire en France au xvi" siècle. Beaucoup moins philanthrope

que gallican, les bornes mises par le concile de Constance à

l'autorité des papes lui font relater sans observation le supplice

de Jean lluss. De même, quoique sincèrement catholique, on

devine qu'il aime surtout dans le catholicisme le libre choix

de la pluralité des Français. Il n'approuverait pas un roi de

France qui se ferait huguenot, bien que la façon dont il loue

Clovis d'avoir pris la religion de son peuple prouve qu'il ne

chicanera pas sur ses motifs le roi de France qui, de hugruenot,

se fera catholique; mais il est beaucoup plus accommodant

quand il s'agit du catholicisme à l'étranger; car sa sympathie

[)Our Marie Stuart ne l'empêche pas d'émettre cette réflexion

sagace que la mort de l'infortunée reine pouvait seule accomplir

son désir de voir l'Angleterre et l'Ecosse réunies sous l'autorité

de son fils et celui des Ang'^lais de vivre dans la communion qu'ils

venaient d'adopter.

Il ne faudrait pas d'ailleurs croire que Pasquier ait choisi le

plus volumineux et le plus savant de ses ouvrages pour v cacher

les conseils de tolérance et de vertu qu'il donnait aux e^ouver-

1. Dans une lettre à l'avocat Coiirnel. il dil (lue Paris a toujours servi de /om-
Ijcnu à ses ennemis, cl en donne pour preuve, entre antres, le terrible événement
• le l.";72.

IhSTOIBK DE I.A LANGUE. Ul. 40
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nements. En 1561, il a publiquement déconseillé la persécution

religieuse dans son Exhortation aux princes et seigneurs du

conseil, privé du roi. Encore ne s'y borna-t-il pas à demander

pour les protestants la liberté de conscience ; il demandait pour

eux du premier coup la liberté de culte, faisant observer d'une

part qu'ils comptaient dans leurs rangs la pluralité des hommes

marquants de toutes les conditions, et d'autre part que la liberté

de conscience sans la liberté de culte conduit nécessairement

au scepticisme; à ceux qui prétendaient que l'autorité royale

reposait sur l'unité relig'ieuse de la France, il répondait par

l'exemple du sultan des Turcs ég^alement obéi de toutes les

sectes qu'il tolère, et il déclarait que celui qui déchaînerait la

iiuerre civile j)our Vhonneur de son Dieu prouverait par là que

son Dieu était une ambition particulière. Enfin, s'il n'a jamais

disserté sur les limites du pouvoir monarchique, il a, quoique

dévoué serviteur de Henri III et de Henri IV *, et malgré son

titre d'avocat du roi, combattu leurs empiétements. Un jour que

Henri III voulait faire accepter au Parlement la création de

nouveaux offices de judicature et qu'il avait envoyé, ]K)ur inti-

mider la Cour, le cardinal de Vendôme et cinq seigneurs du

conseil d'Etat, Pasquier prit la parole pour déclarer que les

avocats du roi étaient plus spécialement que les autres quali-

fiés de gens du roi, et que précisément pour cette raison ils

devaient ne consulter que leur conscience sur le bien de son

service; que les lois n'étaient exécutoires en France qu'après la

vérification des cours souveraines, comme le prouvait la mis-

sion du cardinal; que c'était en déférant à cette règle que sous

les règnes précédents les rois avaient amené les peuples à une

docilité sans réserve : « Maintenant qu'on les contraint (les cours

souveraines) tantost par commandemens absolus, tantost par la

présence du roy ou des princes de son sang, sans recueillir les

voix et opinions des juges, tout aussitôt se sont les affaires de

nostre France desliées et la désobéissance logée au cœur des

sujets, de manière que là où nos roys commandoient avecque

1. Bourgeois de Paris, il savait gré à Utînri III de sa prédilection pour la

capitale; on peut rapprocher à cet égard un passage de la lettre précitée à Coignet
«l'un passage de la harangue de d'Aubray, et il ce propos étudier comment le

sentiment monarchique se renforce de Pasquier à la Satyre Ménippée et de la

Ménippée à i\lnlherl)e.
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une baguette à leurs sujets, nuiiiitenaut, il faut (jue je le dise à

mon grand regret, ils n'y peuvent bonnement commander avec

deux ou trois armées. » Puis, comme après ce discours un

président avait demandé au cardinal s'il ne laisserait pas l'assem-

blée voter, et, sur une réponse négative, aA'ait répliqué que dès

lors la présence des magistrats n'était pas nécessaire et avait

quitté la salle avec presque tous ses confrères, Pasquier, pre-

nant à part le cardinal, le supplia de vouloir bien écouter le

conseil d'une barbe grise et de ne plus accepter de commissions

dommageables pour l'intérêt public : à quoi le jeune prélat, qui

valait mieux que le rôle qu'on lui faisait jouer, ré[»ondit que

c'était la première fois qu'il avait accepté une pareille entremise

et que ce serait aussi la dernière '. L'indépendance de Pasquier

a, ce jour-là, remporté le plus beau succès, celui de réveiller

une conscience endormie. 11 déploya la même hardiesse quand,

par un expédient plus lucratif encore, Henri III projeta de vendre

à perpétuité tous les emplois civils et militaires, et cette fois les

magistrats, qui de nouveau lui avaient donné raison, furent un

instant frappés d'interdit. Jusque dans sa vieillesse et sous un

roi qu'il adorait, il combattit dans une lettre à Duplessis-Mornay

un dessein de Henri IV qui, en démembrant la Cour des comptes,

eût afTaibli au profit du fisc l'autorité d'un contrôle nécessaire.

Il ne me semble donc pas juste de dire avec M. de Brémond

d'Ars que Pasquier croyait à tort être un Gaulois et n'était dans

son fond qu'un Gallo-Romain, c'est-à-dire un Romain de paix

et de jouissaiice, un Romain déchu et content, et que seule l'étude

de l'antiquité l'avait élevé au-dessus de son égoïsme naturel -.

Pasquier a été ce qu'il disait être, un Français.

Il faut seulement regretter que, comme les plus sages de ses

contemporains, il ait renoncé à chercher ailleurs que dans la

1. Lellre à ,M, de Sainle-Marlhe au XIP livre. Voir aussi dans son Commentaire
des InslUules, iiv. Il, chap. xx, le plaisir avec lequel il montre comment la

clairvoyante et courageuse sollicitude du Parlement empêcha Charles IX de
dissiper le jtroduil de la vente des terrains vagues qui appartenaient à la cou-
ronne.

2. Voir le troj) spirituel article Un Gaulois de la Renaissance (Revue des Deux
Mondes, ["' mai 1888) : la pensée générale en est (pie le gros de notre nation ne
descend ni des vieux Gaulois ni des Francs, mais des (iallo-Romains détinis
comme on vient de le voir, et qu'il a fallu que la Renaissance élevât nos esprits
et nos cœurs, vu (|ae jusque-là les grands sentiments ne se rencontraient que
parmi les nol)les.
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conscience des rois une i»arantie contre leurs caprices. Sur ce

point, la liberté, la causticité même de son jugement, aida à

l'égarer. Les États généraux, disait-il, n'avaient jamais servi

qu'à tirer de l'argent de la nation : une fois les contributions

extraordinaires votées, le gouvernement avait toujours éludé

les promesses dont il les avait payées d'avance; donc les Etats^

généraux ne servaient à rien. Conclusions funestes! Sans doute,

toute garantie légale peut devenir vaine dans des circonstances

données; mais ce n'est pas une raison pour ne pas en réclamer.

Le contrôle des P]tats généraux n'aAait été peu efflcace que

parce que tel est le sort des droits qu'on exerce à des intervalles

trop grands. Mais, dès la fin du xvi" siècle, les hommes les plu&

indépendants par leur caractère partageaient le scepticisme de

Pasquier à cet égard; les uns, comme Malherbe, prêchaient, par

amour de la })aix, une oltéissance illimitée; les autres, comme

Agrippa d'Aubigné, comptaient plutôt pour limiter le }»ouvoir

des rois sur un retour à l'anarchie féodale. Mais il faut dii'e

pour la défense de Pasquier que l'absolutisme royal n'aurait

pas produit toutes ses conséquences si l'élite dont il faisait

partie avait pu transmettre aux générations ultérieui'es le cou-

rage respectueux mais ferme qu'elle avait souvent op[)Osé à

des velléités dangereuses de la couronne. Le malheur est que

l'absolutisme une fois définitivement constitué, ce courage

ten<l à s'user chez les sujets, jusqu'au jour où il renaît sous la

forme (U' la révolte.

V. — Valeur littéraire d'Amyot, de H. Estienne

et de Pasquier.

Le style chez Amyot, Estienne, Pasquier. — Essayons

maintenant de marquer en quelques mots le mérite respectif de

ces trois hommes.

Le plus |>énétrant est sans contredit Henri Estienne. Non seu-

lement sa science est plus étendue que celle des deux autres

parce qu'il a lu et voyagé davantage, non seulement ses para-

doxes mêmes mar(|uent un espi-it plus inventif, mais l'abon-
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(lance de ses aperçus, la malice de ses remarques témoignent

d'une perspicacité supérieure; il devine beaucoup plus souvent

les méthodes de l'avenir, il pressent bien plus souvent les décou-

vertes de la postérité.

La part de Pasquier est le bon sens. Le bon sens n'est mal-

heureusement pas le bon goût : on ne peut guère louer le

sens littéraire d'un homme qui ne trouvait presque rien à

reprendre dans Ronsard, (jui emplovait toute une page à com-

parer Christophe de Thou avec Agathocle, Polycrate, Enguer-

rand de Marigny, Dragut, etc. Mais, dans tout ce qui touche à

la morale, à la politique pratique, Pasquier est aussi judicieux

<ju'un lecteur <le Port-Royal et de Boileau. Il n'est pas profond,

parce qu'à cette époque on ne pouvait être à la fois profond

•et impeccaldement sensé; comme la raison n'avait jtas aj)pris

à se discipliner, elle s'ég-arait dans la fantaisie dès qu'elle sen-

tait sa vigueur; ce n'est pas seulement le fougueux Rabelais

au xvf siècle, mais aussi le lin Montaig'ne qui sème l'erreur à

-côté de la vérité ; les exagérations de Jean-Jacques sont toutes

en g'erme dans le philosophe périgourdin. Pasquier s'arrête

donc le plus souvent à la surface des choses, témoin sa lettre

sur les Essais et, ce qui est plus significatif encore, sa lettre à

M. de Basmaison, avocat qui voulait acheter une charge de

judicature : Pasquier, qui fait là l'éloge de la profession qu'il a

aimée toute sa vie, ne rencontre qu'un seul trait précis : « Si

vostre estât estoit vénal, il y a tel qui en vou(h'oit bailler trois

ou quatre fois plus d'argent (jue de l'office que vous souhaitez. »

Mais c'est un beau titre au respect des hommes, surtout à un

moment où l'esprit de parti troublait les consciences les plus

généreuses, que de ne s'être presque jamais trompé dans les

questions qui intéressent l'honneur et le bonheur de la famille

•et de la patrie.

Amyot rem|)orte à son tour pour le talent d'écrivain. Il peut

sembler surprenant que celui de nos trois auteurs qui a le moins

pensé ait mieux écrit que les autres et l'on inclinerait plutôt à

croire que le style d'Estienne mérite l'éclatant élog-e qu'en a

fait Silvestre de Saci : « Il faudra toujours remonter là quand

on voudra bien parler et bien rire Je ne connais pas de

style plus net, plus vif, [dus gai (jue celui de II. Estienne...
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Montaigne ne l'emporte que par l'art et par le profond calcul de

sa naïveté. » Mais le délicat et pieux académicien cédait évi-

demment, quand il écrivait ces lig:nes, au plaisir d'affirmer qu'il

ne s'effarouchait pas de VApologie pour Hérodote. Rapprocher

Estiennc de Montaigne, qui est toute grâce et toute imagination,

ce n'est pas le louer, c'est l'écraser. Une insupportable dilï'usion

g-àte les qualités de sa plume; il a beaucoup d'esprit en latin et

en français, mais dans les deux lang-ues il ne sait ni choisir, ni

abréger, ni composer; quand ce n'est pas l'abondance des sou-

venirs qui engendre la prolixité dans ses Dialogues, c'est une

recherche mal comprise du naturel. Sa verve satirique même
s'émousse souvent parce qu'il ne prend pas le temps de l'ai-

guiser; par exemple dans ses écrits contre les cicéroniens il le

cède pour le persiflage spirituel, non seulement à Erasme, mais

à Muret, qu'il n'égale que par la pureté et l'aisance de son latin.

En somme il faut du courage pour le lire jusqu'au bout. Louons

donc autant qu'on le voudra l'agrément, le mordant qui recom-

mandent beaucoup de ses pages, mais ne laissons pas ignorer

que l'ensemble de chacun de ses ouvrages fatigue bien plus qu'il

n'amuse. Sous cette réserve, nous citerons volontiers la demi-

page suivante, presque digne de La Fontaine et de Voltaire pour

sa spirituelle élégance : « Je viens à cette partie d'oraison qu'on

nomme les verbes, c'est-à-dire à montrer que les Italiens n'ont

pas moins faict leur proufit de nostre langage ici que là '
; encore

que là ils ayent fouillé par tout, voire jusques à nous prendre

une touaille (de quoy ils ont faict una tovaglia) et emmener une

lavandière déguisée en lavandaja pour la pouvoir faire laver

quand elle serait sale. Il semble qu'ils se dévoient contenter

de cela; mais ils ont bien faict davantage; car, au lieu qu'on dit

1. Là \eul dire : dans les substantifs. Ce passage est tiré de la Précellence,

p. 301 de l'édition précitée. Parmi les autres morceaux bien venus, nous ren-

verrons aux pages où Philausone, dans les Dialogues, expose ironiquement l'art

de faire croire à une richesse imaginaire, aux très amusants chapitres xxii et

XXIX de VApoloffie pour Hérodote sur la gourmandise et l'ignorance des ecclésias-

tiques. Tout le monde connaît le passage caustique où il concède (|ue certains

termes doivent en effet être empruntés à l'italien parce que les vices qu'ils

désignent forment le patrimoine de l'Italie: dans le même genre, on peut lire

dans les Dialogues du français italianise le morceau sur les courtisans qui
croient avoir leurs privilèges à part, leurs dispenses à part, leur paradis à part,

et qui vivent dans une complète ignorance de ce que le ciel attend d'eux, car
autrement, pour un monastère de filles repenties, on en aurait dix de courtisans

repentis.
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ordinairement de ceux qui n'ont rien laissé qu'ils ont emporté

jusque au chien et au chat, nous voyons qu'eux n'ont pas quitté

leur part de nos rats et do nos souris, les déguisant en ratli et

sorici, sans considérer qu'en nostre souris nous a])USons du moi

latin sorices. »

Même quand il n'est pas trop long, Estienne est parfois un peu

lourd. Pas(|uier donne plus encore dans ce dernier défaut. Le

badinage sent l'effort chez lui comme chez Balzac, que nous

avons déjà cité à son propos, et en outre sent l'école. Son

talent de pai'ole ne s'élève pas d'ordinaire au-dessus de la médio-

crité. Il est quelquefois touchant, surtout habile et ferme, mais

la vigueur et l'éclat lui font défaut. A en juger par l'estime que

ses contemporains professaient pour lui, par la chaleur do son

action oratoire, par la force de ses convictions, la nature l'avait

peut-être doué pour l'éloquence ; mais il ignorait qu'une longue

méditation donne seule à l'ensemble d'une œuvre un tour ora-

toire ; il ne connaissait (}ue le genre de travail par lequel on

réunit et on ordonne les idées et celui par lequel on polit une

rédaction improvisée. Le véritable orateur est l'homme qui

après avoir distribué ses pensées dans un ordre satisfaisant pour

son intelligence, les contemple à loisir et leur laisse le temps

d'enflammer sa sensii)ilité, de lui suggérer des mouvements que

n'inspirerait jamais la revision la [»lus patiente d'une élucubration

trop hâtive. Pasquier n'en savait rien, et c'est pourquoi ses meil-

leurs plaidoyers sont plus intéressants pour l'histoire que pour

la littérature \ Il réussit mieux dans la verve malicieuse, par

exemple lorsqu'au septième chapitre du deuxième livre des

Recherches il raille, à tort d'ailleurs, la joie et la fierté que toute

convocation des États généraux inspire aux Français. On a dit

avec raison qu'avant Pascal il a imaginé le type du jésuite

tout fier des artifices de sa Gom])agnie. Il y a par endroits

beaucoup d'agrément et de dialectique dans le Catéchisme oi^i

il le met en scène. L'historiette d'Ignace de Loyola, de sa mule

et du mécréant narquois est fort bien contée : Ignace, n'ayant

})u avoir le dessus dans la discussion, veut l'avoir à la pointe

de l'épée; l'incrédule s'enfuit, Ignace pi(|ue sa mule et le pour-

1. On lira cepeiulaiil avec intérêt la judicieuse élude (pTeii a faite M. Froment
dans son ouvrage sur notre ancien barreau.
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suit, mais un scrupule le prend ; arrivé à un carrefour, il laisse

le choix du chemin à sa monture; celle-ci se trompe; il le

sait, mais interprète l'erreur comme un avertissement du ciel :

« Dieu quelquefois, dit Pasquier, fait donner aux faux prophètes

advis par leurs bestes, comme nous lisons de Fane de Balaam

et de cette mule d'Ignace. » Mais l'ouvrage est interminable et

inégal. Pasquier ne savait pas plus qu'Estienne à quel prix on

devient un bon écrivain.

Raison de la supériorité d'Amyot. — La supériorité

d'Amvot à cet égard tient au rôle modeste qu'il a choisi. En

effet l'obligation de mesurer à peu près le développement d'une

idée sur la phrase d'un écrivain qui possédait à fond son

art, la nécessité de réfléchir long-temps sur l'idée, puisque

c'est l'idée d'un autre et qu'elle est exprimée dans une langue

étrangère, dans une langue morte, ont fait pour lui ce que

les préceptes de Malherbe et de Boileau firent pour les auteurs

originaux du xvii'^ siècle. Il pouvait bien introduire dans sa tra-

duction ici un peu de redondance, là une glose, mais, tenu en

laisse par son texte, il ne pouvait tomber ni dans les digressions

ni dans la diffusion. 11 avait forcément le loisir de ramasser

toutes les ressources de sa plume pour lutter avec le texte.

Engagé d'honneur par sa profession d'interprète à être compris

de tous, il s'est interdit les néologismes savants et éphémères

que les autres écrivains employaient de propos délibéré ou par

inadA'ertance. On peut sourire de ses anachronismes d'expres-

sion : prescher et monter en chaire, à propos de Démosthène,

les communes pour dire la plèbe, la marche cVAncône pour le

Picénum, la cour de Philippe, Messieurs, voilà des termes qui

ne sentent pas leur helléniste, mais qui témoignent de la ferme

volonté d'écrire dans la langue de tout le monde et non dans

celle que les doctes seuls entendent. Aussi la langue d'Amyot a

pu vieillir, mais son style est resté jeune parce qu'il était vivant,

et qu'en matière de style ce qui a été vivant ne meurt jamais '.

1. 11 est si vrai que l'exercice de la traduction était alors particulièrement
favorable, que, de nos jours M. Eugène Talbot a réimprimé (1865) l'Hérodote de
Pierre Saliat, d'accord avec M. Emile Egcer pour y retrouver quelques-unes
des grâces d'Amyot. (Cette traduction avait paru en loo6; on l'avait réimprimée
en 13"a; P.-L. Courier, qui traduisit en langage du xvi' siècle les premiers cha-
pitres d'Hérodote, ne la connaissait pas.) Saliat, qui fut secrétaire d'Odet de
Chàtillon, a publié quelques autres ouvrages de diverse nature: il ne manquait
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On pourrait toutefois craindre que la rhariuante iiaïveté

(l'Amyot, jointe à son humeur paeifique, ne le disposât pas suffi-

samment à rendre les grandes scènes de l'histoire avec la vigueur

de pinceau qu'elles demandent: Mais, par honheur, il appartient

à un siècle si énergique que ceux mômes (pii avaient alors le

moins de fougue dans le caractère en avaient dans rimagination

et dans le style, témoin le paisible Montaigne, qui à l'occasion

célèbre les défaites triomphantes dans un style que Lebrun-Pin-

dare n'aura qu'à paraphraser poui' chanter le ]'eiHjeur à la satis-

faction des conventionnels. On a dit que les guerres de religion

répandirent, si je peux m'ex}»rimer ainsi, le courage dans les

chaumières : à la vue des sacrifices que la foi inspirait chaque

jour aux petits et aux grands, les hommes mêmes de qui les

circonstances ne réclamaient pas ces sacrifices concevaient la

plus vive admiration pour l'héroïsme. Pasquier, nous le disions

tout à l'heure, enseignait du fond de son cabinet d'avocat et de

lettré la valeur militaire à ses enfants, et la lettre qu'il a écrite

sur les Commentaires de Monluc prouve (pi'il ne goûtait pas

moins que Henri IV ce hréotaire du soldat. Une pareille admira-

tion pour la vaillance, un }»areil mépris pour la lâcheté se

marquent dans les traductions du bon Amyot. Il y avait d'ailleurs

alors dans toutes les nations une surabondance de sève qui

donnait souvent aux traductions une saveur particulière : on sait

ce qu'a été celle de la Bible par Luther pour la langue allemande ;

en Italie même, où l'atTaissement des croyances n'entraînait pas

encore l'affaiblissement de la pensée, les traductions d'Annibal

Caro, de Davanzati se plaçaient au rang des bons écrits. Ainsi

s'explique le succès d'Amyot, si indéjiendant de la mode (jue le

xvn" siècle lui a été aussi favorable que le nôtre. Aussi, comme

à défaut d'idées originales la nature lui avait donné une physio-

nomie originale, qui d'ailleurs rajtj)elait assez celle de Plutart[ue,

il a tracé un portrait qui ressemble fort suffisamment à son

modèle et qui ressemble admirablement à lui-même.

pas d'esprit; dans sa dédicace à Henri 11, il amène adroilemenl l'éloge du roi par

la nécessité d'expliquer le retard qu'il a mis à imprimer son travail; il ne vou-

lait pas, dit-il, déranger le roi pendant la campagne militaire: il présente habi-

lement la glorification de la politique (jui, en aidant les princes de l'Empire

contre l'empereur, nous a valu les Trois-Evèchés; son style est mâle et respire

le patriotisme; il est moins exclusivement qu'Amyot, qu'il n'égale pas, l'élève

des auteurs (ju'il a traduits: mais enfui lui aussi il a gagné dans leur commerce.
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Si la philosophie de Uescartes et la poétique de nos classiques

prouvent que tout l'effort de leur temps consistait à se replier

sur soi-même pour mieux approfondir les vérités qui importent

davantage, l'obsession du temps présent qui dispute Estienne à

l'amour de l'antiquité, le sens pratique de Pasquier, la leçon

involontaire par laquelle Amyot enseigne le premier à nos écri-

vains l'art de se borner, nous apprennent qu'ils commençaient à

entrevoir l'idéal du grand siècle.

VI. — Jean de Nostredame et Claude Fauchet.

L'étude de la vieille littérature française auXVI' siè-

cle. — Au contraire, quelques-uns de nos érudits, parmi ceux

mêmes dont la curiosité se })ortait vers l'histoire nationale, s'en-

fermaient dans le passé de notre littérature sans autre dessein

que de le connaître. Il nous faut en effet dire un mot de deux

investig'ateurs de notre vieille poésie qui essayèrent d'en fixer

le souvenir, comme s'ils avaient pressenti que la France allait

s'appliquer avec succès à l'oublier. A vrai dire, ces curieux ne

s'isolaient point par là de leur g'énération, quelque occupée

qu'elle fût de son présent et de son avenir. Car, sans parler

de Henri Estienne, la Pléiade, malgré tout son désir de ne pas

marcher sur les errements de Marot, aimait trop profondément

la France pour honnir ses anciens poètes : Joachim du Bellay,

dans son fameux manifeste, les mentionne avec égard; Yau-

quelin de la Fresnaye parle d'eux avec assez d'exactitude. Néan-

moins Ronsard et ses amis ne lisaient guère nos anciens auteurs

parce qu'ils sentaient bien l'insuffisance de tels maîtres pour

mûrir le g'énie national. Au contraire, deux hommes essayèrent

alors de ramener l'intérêt public sur notre poésie du moyen âg'e,

qu'ils aimaient pour elle-même.

Jean de Nostredame. — L'un était Jean de Nostredame,

procureur au parlement d'Aix et frère du célèbre astrolog'ue

Michel. Il avait réuni une vaste collection d'ouvrages relatifs

à la poésie provençale, poètes, biographes, etc., qu'on lui

pilla en partie dans les troubles de 1562, et il déplorait
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(]irautour de lui on se souciât fort peu <lo recueillir les

documents (|ui foisonnaient dans les bibliothèques des cou-

vents et dans les archives des maisons nobles, dont jadis cha-

cune, dit-il, possédait un reg-istre des hauts faits accomplis par

ses membres à la suite des comtes de Provence devenus rois de

Naples et de Jérusalem. A l'aide de sa bibliothèque, il avait

composé des Mémoires sur l'histoire de la Provence de 1080

à 1494, qu'il ne publia pas; mais il en tira les Vies des plus

célèbres et anciens poètes provençaux, qu'il dédia en 1575 à la

reine de France. Pour ce dernier ouvrage, il n'avait pas seule-

ment reçu les encouragements de quelques amateurs d'histoire

locale, comme Rémond de Soliers, dont on a un livre posthume

sur les antiquités de Marseille : il avait été surtout déterminé à

l'entreprendre par l'unanimité avec laquelle l'Italie, alors dans

tout l'éclat de sa réputation littéraire, confessait ses obligations

poétiques envers nos troubadours ; il ne connaissait pas seulement

cette unanimité par le témoignage du gentilhomme de Gênes, du

jurisconsulte de Massa qui avaient reçu la confidence de ses tra-

vaux : Bembo, Sperone Speroni (qu'il appelle l'Esperon Espe-

roin), Lodovico Dolce, tous les critiques italiens en un mot,

après Dante et Pétrarque, la lui avaient apprise. 11 en eut de

plus, après coup, une preuve fort agréable, puisque l'année

même oi^i parut son volume on en publia une traduction italienne,

qu'on réimprima à Rome en 1722. C'était une conséquence

inattendue de l'italianisme que cette tentative de résurrection

d'une partie de notre poésie du moyen âge. Malheureusement,

Jean de Nostredame, qui avait d'abord rédigé son ouvrage en

provençal, écrivait fort lourdement le français et manquait de

critique ; il ne sut pas démêler les vérités et les fables dans les

traditions qu'il rapportait.

Claude Fauchet. — L'autre explorateur du moyen âge,

Claude Fauchet \ n'était pas un médiéviste beaucoup plus

savant; mais il avait la pénétration refusée à Jean de Nostre-

dame. Augustin Thierry l'a loué avec raison d'avoir compris

dans ses Antiquités f/aiiloises et françaises (1579-1599) la

d. Il naquit à Paris en ioliO et niournl en KJOl. Durant les f,nieiTes (rilalie, il

porta plusieurs fois en France les messages de notre ambassadeur de Rome, le

cardinal de Tournon, puis devint premier iirésident de la Cour des monnaies.
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liante valeur de Grégoire de Tours jioiir qui veut connaître

les mœurs de l'époque mérovingienne. Son Recueil de l'origi»"

delà langue et poésie française, rime et romans, plus les. noms

et sommaires des œuvres de cent vingt-sept poètes vivant avant

fan 1300 (lo81), ofTre dans sa deuxième partie un catalogue

raisonné qui n'a plus aujourd'hui de valeur scientillque. Mais

Fauchet n'est pas seulement un curieux qui gémit de voir

vendre les vieux manuscrits aux relieurs, qui un jour sauve

un Cdirestien de Troyes, qui sait, comme Jean de Nostredame,

dont il connaît l'ouvrage, ce que les classiques italiens ont

emprunté à nos anciens auteurs. C'est un esprit sagace. Il

devine, par exemple, que les romans de chevalerie, tels que

ses contemporains les lisent, ne sont que des remaniements

d'anciens ouvrages. La première partie de son livre abonde en

vues justes sur l'histoire des langues. Dans des matières si peu

éclaircies alors, il sait douter : il voit bien que rien ne prouve

que l'hébreu soit la langue la plus ancienne ; il discute avec

finesse les arguments de ceux qui croyaient aisé de retrouver

l'idiome des Gaulois ; il refuse avec raison d'en voir des vestiges

dans tout mot français que le latin n'explique pas. Il comprend

que l'Église a contribué à faire de la langue qu'elle avait

adoptée la base du français, que le partage des Etats de Louis

le Débonnaire entre ses enfants a hâté la formation des idiomes

modernes.

Assurément l'appel que Jean de Nostredame et Fauchet adres-

saient à leurs contemporains ne fut guère écouté. Il faudra

encore attendre longtemps avant que nos bénédictins y répon-

dent en entamant avec leur lenteur consciencieuse VHistoire

littéraire de la France. Mais la tentative de ces deux auteurs

achève de montrer avec quelle largeur les savants de ce siècle

entendaient la gloire de leur patrie, puisqu'il s'en trouvait jiaimi

eux pour essayer de prévenir l'injuste dédain dont l'enthou-

siasme i)0ur l'antiquité et pour l'heure présente menaçait notre

vieille littérature. Ceux mêmes de leurs confrères en érudition

qu'ils ne convainquirent pas avaient eux aussi, à leur jfaçon,

1 intelligence large. Ils ne croyaient ni que la gloire littéraire

suffit à un peuple, ni que l'antiquité eut à tout jamais le privi-

lège de la perfection. Ils étaient profondément imbus de l'esprit
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national, de nos traditions politiques et morales; divisés sur le

dogme, mais tous également fiers de la place que la France

avait occupée jusque-là dans le monde et gardiens jaloux de la

pureté de son langage, ils avaient foi dans son avenir. Amyot,

Henri Estienne, Pas(]uier n'avaient dans leur fond rien du

pédant; et qui sait si ce n'est pas nue des raisons pour lesquelles

leurs admirateurs portèrent qu(dqu(^foisle pédantisine dans l'élo-

quence et dans la poésie? Des tètes plus faibles s'enivraient du

vin de la science en le leur voyant si bien porter. Mais l'ivresse

se dissipera; et le siècle (|ui va venir recueillera un double héri-

tage : un trésor de connaissances et une noble confiance dans

le cénie de la nation.
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2'' édil., Paris, Hachette, 1878, 2 vol. in-12. — Sayous, Études littéraires

sur les écrivains français de la Iléformalion, t. H, 2" édit., Paris, 1881,

2 vol. in-12.

M. Louis Clément, jjrofosseur au lycée de Versailles, achève en ce

moment une thèse sur Henri Estienne.
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Pasquier. — L'édition des Œuvres de Pasquier publiée à Amsterdam (Tré-

voux) en 1723, 2 vol. in-fol., avec les lettres de son fils Nicolas, contient

l'essentiel. — La Jeunesse d'Etienne Pasquier parut chez Petitpas en 1610;

le Catéchisme des Jésuites, à Villefranche, chez Guill. Garnier, en 1602; le

!«' livre des Recherches de la France, avec le Pourparler du prince, à Paris,

chez Longis et Le Manguier, en 1560; la première édition complète de cet

ouvrage, est celle de Paris, Petitpas, 1621, in-folio. La première édition des

Lettres de Pasquier est de 1586 ; la plus complète est celle de Paris, Petitpas,

1619, 3 vol. in-8. Quant à ses autres ouvrages et aux pamphlets composés
pour ou conti-e lui, voir le Maitucl du libraire de Brunet.

Léon Feugère, Essai sur la vie et les ouvrages d'Etienne Pasquier, suivi

d'une bibliographie de ses ouvrages, en tête des (Earrcs choisies de Pasquier,

Paris, Firmin Didot, 1849, 2 vol. gr. in- 18. — Charles Giraud, Notice sur

Etienne Pasquier, en tête de l'ouvrage posthume de Pasquier intitulé : Inter-

•prctat'ion des Institutes de Justinian, Paris, Vidccoq aîné et A. Durand, 1847.

— Henri Baudrillart, Etienne Pasquier écrivain politique {Séances et

travati.r de l'Académie des sciences morales et politiques, août 1863). —
Sainte-Beuve, Causeries du lundi, 1. 111. — Ch. Lenient, op. cit.

Œuvres de Claude Falciiet. Paris, 1610, in-4.



CHAPITRE XII

LA LANGUE AU XVI^ SIÈCLE'

Considérations générales. — Dès le xiv'' siècle, nous

l'avons vil, le français était entré dans une nouvelle voie et avait

commencé à sul)ir profondément l'influence des savants. Pendant

le xv% cette influence ne cessa de s'accroître. Il semblait même
que ceux des écrivains qui savaient peu de latin ne s'en appli-

quaient que plus ardemment à l'écorcher. Néanmoins, il s'en

faut bien que l'évolution du français ait perdu au xv° siècle

son caractère populaire et spontané. Le travail instinctif des

masses est accompagné, quelquefois contrarié par le travail des

« savants » ; celui-ci ne domine et n'étoutîe encore pas l'autre.

La raison principale en est, je crois, dans la situation respective

du latin et du français, qui dure toujours. Le premier garde

encore à peu près intact le privilège d'être la langue littéraire

et scientifique, le second est toujours tenu à un rang inférieur.

Le nombre de ceux qui le considèrent comme capable de devenir

un instrument de haute culture est toujours restreint. Par suite

les expériences d'écrivains pour perfectionner cet instrument

restent encore dispersées et intermittentes.

Au contraire, au xvi" siècle, l'idée de cette hiérarchie des

langues se déracine un peu [)ai'tout; des honnnes supérieurs

1. Par M. Ferdinand Brnnot, niailn- de cnrifércnccs à la Facullé des lellres

de l'Université de Paris.
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paraissent qui, sans nier la suprématie du latin, dont le culte

au contraire se renouvelle et se réchauffe, veulent, pour diverses

raisons, politiques, sociales, religieuses, scientifiques, tirer leur

« vulgaire » de l'obscurité et, comme dit l'un d'eux, le « ma-

gnifier ». Or il ne leur semble pas, au moins pendant la pre-

mière période, que, tel qu'il est, le français puisse suffire à son

rôle nouveau de langue littéraire et scientifique ; et alors toutes

sortes d'efîbrts, souvent divergents, se portent sur lui, afin de

le mettre à la hauteur de la situation à laquelle on l'appelle.

Suivant moi toute l'histoire de notre idiome au xvi" siècle est là.

Il continue bien alors sa vie spontanée, que rien jamais n'inter-

rompt, mais les petits événements qui la marquent disparaissent

dans les troubles que causent des tentatives systématiques, sou-

vent violentes, pour le transformer.

De là les divisions qui suivent. J'essaierai de montrer d'abord

comment le français pénétra, au lieu et place du latin dans les

ililTérentes sciences, puis ce qu'on tenta }»our l'enrichir, en

dévelo])pant son vocabulaire, pour le fixer, en lui faisant une

grammaire, enfin pour le simplifier, en lui donnant une ortho-

graphe rationnelle.

/. — La lutte avec le latin.

L'idée de mettre les sciences en français était, malgré tous

les préjugés, si naturelle, qu'elle devait venir, et qu'elle vint en

efTet très anciennement, soit aux savants eux-mêmes, soit à ceux

qui, par leur situation, pouvaient se rendre compte des bienfaits

([ui naîtraient d'une vulgarisation un peu étendue des connais-

sances. Sous Charles Y, dont la protection, nous l'avons vu,

était acquise, même aux tentatives de ce genre qui devaient

avoir pour conséquence unique une amélioration intellectuelle et

morale de ses sujets, des efforts considérables avaient été faits,

tels, bien entendu, que le temps les permettait.

Mais les événements ;ivaient depuis lors si cruellement

détourné vers d'autres besoins les préoccupations générales,

que. malgré la borme volonté de [ilusieurs autres rois, au temps
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où l'imprimerie se répandif, les œuvres de vraie science en

français étaient encore peu nombreuses. L'instrument de vulga-

risation était trouvé, les livres faisaient défaut, l'idée même qu'il

V avait nécessité d'en grossir le nombre n'avait pas mûri. Ce

fut aux hommes nés à la fin du xv^ et au commencement du

xvi^ siècle de comprendre l'importance du travail et de le fournir.

Il semble a priori étrange que pareille époque ait fait pareille

tâche, et qu'il se soit trouvé des hommes pour l'entreprendre,

alors que la Renaissance, dans tout son premier éclat, semblait

devoir détourner vers les seuls anciens l'admiration de ceux qui

pensaient. Mais Thurot a déjà très bien résolu cette apparente

contradiction, et finement montré comment le culte du latin,

chez ceux qui l'ont eu le plus exclusif, a indirectement servi les

progrès du français.

En effet, les efforts (ju'ils tirent pour restituer la langue latine

•tlans sa pureté antique, contribuèrent, en la puritiant, à l'abolir

•comme langue vivante. Elle n'avait pu se maintenir dans l'usage

'quotidien qu'à condition de se plier aussi aux besoins quotidiens,

«l'accepter quelques solécismes usuels et surtout une multitude

de barbarismes, que le travail de la pensée moderne et l'usage

même de la vie faisaient naître. Les lui interdire, lui imposer la

circonlocution avec les mots du i"' siècle, c'était la tuer. Tl se fit

bien, malgré les puristes à outrance, un composé du latin île

divers auteurs, mais la direction n'en était pas moins donnée : on

cherchait l'élégance, on perdit la commodité. La vraie langue des

Romains, Tacite vînt-il à rap|)ui de Cicéron, ne pouvait pas, sans

de véritables tours de force, traduire la pensée du xvi" siècle.

En second lieu, l'admiration de l'antiquité, chez Iteaucoup des

contemporains de François P'", ne put rester platonique, et se

compliqua d'un désir de partager à tous le trésor qu'on j)0ssé-

dait, afin de transformer le monde en l'humanisant. « Travailler

au iiien public, au profit et à l'utilité de tous », cette intention

.généreuse s'affirme dans les préfaces sous cent formes ditTé-

rentes. Admettons qu'elle ne fût pas tout à fait pure, elle existait,

très réelle et très vraie chez beaucoup, et c'est par elle en partie

que s'explique cette ar<bMir du mouvement de la Renaissance,

qui a été, somme toute, moins une découverte (piune diffusion

<le l'antiquité; or, pour f.iire <'oimaître les arts et (fisciplincs

UlSKJlKE DE LA LANGUE. UI. 4 1
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dos aneions, il nv avait que doux moyens : ou bien enseigner à

tous les langues savantes, ou bien mettre à la portée de tous,

dans une langue connue, les arts et les disciplines. Je ne doute

pas que quelques pédants n'aient espéré apidiquer la jtremière de

ces deux méthodes. Mais l'ignorance oii l'on était, en dehors du

monde <les clercs, même dans la noblesse et à la cour, et où

l'on continua, au moins en partie, à demeurer, nous le verrons,

suffisait à dissiper l'illusion. Il ne restait plus dès lors, bon gré

mal gré, qu'à employer le français. Gela avait des inconvénients

sans doute, dont un des plus graves était de classer l'auteur

parmi les indoctes, et de marquer sa science, quelle qu'elle fût,

d'une note d'infériorité. Mais en revanche le livre français cou-

rait la chance d'aller à un public plus considérable.

Et c'est là, sans doute, la raison pour laquelle des libraires

comme Jean de Tournes avaient transformé leur imprimerie en

un véritable office de traductions. A dire vrai, l'extension de

l'imprimerie devait avoir pour conséquence fatale l'adoption

d'une langue encore plus connue que ne l'était le latin : il lui

fallait faire tôt ou tard, si les ateliers ne voulaient pas chômer,

des livres qui allassent à tout le public qui savait lire.

Aussi une question comme celle qui nous occupe devrait-elle

être étudiée simultanément dans divers pays à la fois, ainsi du

reste que toutes les questions qui concernent la littérature de ce

xvi^ siècle, essentiellement cosmopolite. A la considérer comme

purement française, non seulement on la rapetisse, mais on

risque d'attribuer à la France une indépendance à l'égard de la

tradition plus grande et plus spontanée qu'elle ne l'a eue. Les

langues vulgaires ont eu des cham[»ions, même dans les pays

où elles ont mis le plus de temps à s'atïVanchir, tel en Allemagne

Jean Trithème, qui appartient autant au xv" siècle qu'au xvf \

Mais c'est l'Italie surtout qui se trouvait en tête du mouve-

1. Trithème, dont, on le sait. lÏTudition passait pour ])ro(ligieuse, avait e\]iosé

ses idées à liouelles, et le bon chanoine en était resté si scandalisé qu'il a cru

devoir faire juges de cette hérésie les lecteurs de son L(7;er de différent ici vidçiarium

linr/uarum, H. Est., 1533. Voir c. 50 : < Nam cum qnadam die in fainiliari col-

locutione, ohorla casn esset vnlgarihus de linguis sermocinatio : tum rem supra

vires polliceri Tritemius non erubuit, qui Germanicam linguam et conficlis a se

characteribus exculturum. et sufficientibus regnlis instructurum, nec non Latinje

tandem linguœ parem se eflecturum spopondit : adeô (aiebat), ut docti quidem
viri in disciiilinarum et scienliarum traditionibus nihilo dedignarentur illius

coiinnodil;ite el adminicvdo uti. »
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ment. Une admirai)!»- prodiiclioii lillrrairc, (jui avait comiiioucé

avec Dante, pour conlinuer par Pétrarque et Boccaco, avait

montré (piolle variété de qualités des esjjrits supérieurs pou-

vaient donner à la langue vulgaire. La valeur <le l'outil forgé

par Dante éclatait dans des œuvres immortelles, et ce sont là

des arg-uments qui s'imposent avec une autre autorité que les

raisonnements abstraits les mieux conduits. Je ne saurais, on

le comprend, suivre ici les polémiques qui s'eng-agèrent entre

les partisans et les adversaires du latin outre monts. Je voulais

marquer seulement, qu'ici comme en bien d'autres choses,

l'Italie fut l'initiatrice; c'est à son exemple que les Frani^ais

durent, suivant la jolie expression de Peletier du Mans, de

« sentir leur cœur plus g-rand que leurs pères n'auoient fait oncq »

.

Dans ces conditions, les idées de ceux qui, en France, ont

mené campagne en faveur du français, perdent, sans aucun doute,

beaucoup de leur originalité, mais rien de leur intérêt. J'ai donc

essayé, dans les pages qui suivent, de dessiner à grands traits

l'histoire des victoires que notre langue a remportées sur le

latin pendant cette période décisive, c'est-à-dire de marquer quand

et sous quelle impulsion elle a commencé à être adoptée dans

chaque branche des connaissances humaines. On verra— et c'est

là ce qui complique extraordinairement cette étude — que, si à

certains moments la poussée semble générale, à y regarder de

près, les époques de succès varient considérablement d'une

science à l'autre. A la fin du siècle il s'en faut bien que le fran-

çais ait pris également possession définitive de toutes.

J'ai conscience que dans ces recherches, oii je n'avais point

de guide, beaucoup de noms et de livres ont dû m'échapjter.

J'aurai l'air d'en avoir omis bien plus encore, quoique je les aie

vus et connus. C'est que, pour faire cette histoire complète, il

faudrait mentionner à leur dat(% chacun des ouvrages français

qui ont paru, et étudier leur iniluence. Ce n'est pas ce travail

colossal, qui devra être fait un jour, que j'ai voulu entreprendre.

Dans la masse du xvi" siècle, j'ai essayé de choisir— témérai-

rement, comme on choisit toujours— les hommes et les œuvres

qui me semblaient avoir eu, dans le [)rogrès que j'étudie, le plus

d'influence. Les indications (pie je donne ne suffiraient pas, je

le sais, pour l'hisloire de (dia(pie science; l'éunies, (dies ex[di-
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«luei'oiit. jVspèro, lo inouvcment g-énéral d'idées réformatrices

que, dans l'histoire littéraire, certains gardent encore la gloire

d'avoir seuls représentées et presque inventées.

Les grands obstacles. 1" L'Ecole. — Il n'est pas tout à fait

exact "le dii-e, comme cela a été répété souvent, que le français

était totalement exclu, au xvf siècle, des collèges de l'Univer-

sité. Ce n'est pas non plus, comme on l'a soutenu, Mathurin

Cordier qui lui a fait la petite place qu'il occupait ', c'est la

nécessité même de l'enseignement. Quicherat a montré que Cor-

dier avait été précédé dans cette voie. Nous avons des ouvrages

pédagogiques très anciens où entre le français, ainsi la Manière

de tourner en langue francoijse les verbes Actifz, Passifz, Géron-

difz, Supins et Participes; item les verbes Impersonnelz, ayans

termination acfiue oit passiue,avec le verbe substantif nomme sum,

qui }»arut d'abord sans nom d'auteur ni date, à divers endroits,

mais qui est due à Robert Estienne. Toutefois ces livres mêmes

suffisent à montrer quel était le rôle de la langue vulgaire dans

les collèges; dans celui de Rob. Estienne les formes françaises

sont, il est vrai, réunies, mais pour faire sentir à l'élève la valeur

et le sens des formes latines. La grammaire française est le

moyen, non le but de l'enseignement. On le sent mieux encore,

en parcourant le livre de })édagogie élémentaire que Robert

Estienne a intitulé '-

: Les déclinaisons des noms et verbes, que

doihuent scauoir entièrement par cœur les enfans, ausquels on

veult bailler entrée a la langue Latine.... La dernière partie,

savoir : La manière d'exercer les enfans a décliner les Xoms et

les Verbes est particulièrement significative. Si, en passant, il y

est recommandé de bien prononcer et de bien écrire le français,

autant que le latin, si on demande à l'écolier de pouvoir traduire

sans hésiter une forme latine qu'on lui cite, pendant qu'on donne

à son voisin une forme française à tourner en latin, c'est pour

les mettre tous deux, une fois pour toutes, en possession com-

plète de la grammaire usuelle du latin, et qu'ainsi, définitive-

ment accoutumés et instruits, ils puissent « aller plus outre », en

1. Massebieau, Les Collor/ues scolaires... Paris, 1878, p. 223.

2. A Paris, de rimpriin. de Rob. Estienne, imprimeur du Uoy, lol9. A. P.

(septembre). (Les conjugaisons étudiées sont celles des verbes latins : amo.
doceo, ler/o, audio; des an(Uiiau'c : eo, volo, nolo, fero, fio. Cela seul suffit à

éclairer sur les intentions de l'auti'ur.)
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latin, s'entend '. Quand le français a rendu les services qu'on

attendait de lui, et que l'enfant n'est plus « si rude ni abécé-

daire », on l'abandonne; ses premières années faites, l'élève,

hors la classe comme dans la classe, ne doit plus avoir d'autre

lang-ue. C'était une obligation générale dans les collèges de

parler latin-; les pédagogues les plus libéraux, comme Cordier,

conseillaient bien aux maîtres d'user, pour l'imposer, plus de la

persuasion que de la violence; ils en arrivaient même à proposer

de suspendre quelques instants pai- jour cette règle salutaire,

mais c'était afin que le reste du temps on s'y conformât avec

plus de bonne volonté. Quant à l'abandonner, personne n'eût

proposé cette folie. Il ne faut pas oublier en eflet que la posses-

sion du latin était b^ but principal, on pourrait presque dire

unique des premières études : Latine lo(/ii/, piè vivere, c'était

tout un prog'ramme de vie : la piété ouvrait le ciel, le latin assu-

rait l'entrée des sciences divines et humaines ; il donnait com-

merce avec tout ce qu'il y a de bien, de sage et de noble sur

la terre.

Il semble, quand on lit dans Montaigne le récit de ses premières

années ^ qu'on est en présence d'un cas exceptionnel. Mais

1. Je n'ai pas à m'élendre sur cette question. Je rappelle seulement que les

livres cités plus haut ne sont pas les seuls du genre. Il existe des grammaires
bilingues : .-Elii Dondti de oclo oralwnis piirlibus lihéllus. Des huict parties

d'oi^aison; Parisiis, ex officina Matthaéi Davidis, via Amygdalina, 1.j46. Il y en

a de toutes françaises : les Principes et premiers elementz de la lanf/ue Latine,

pur lesquelz tous ieunes enfants seront facillement introduiclz a la congnoissance

d'icelle. Parisiis, apud Mauricium de Porta, 154i.

2. Du Boulay a raconté dans son Hist. Universitatis, III, 120, qu'un papetier,

harangué en latin par le Recteur, qui lui faisait des reproches sur ses fourni-

tures, fut cité devant le Parlement pour avoir riposté en disant : « Parlez

français, je vous répondrai. >> (Cf. Compayré, Hi^t. des doct. de l'éduc., I, 137.)

3. « Tant y a que l'expédient que mon père y trouua, ce fut que, iustement

au partir de la nourrice, il me donna en charge a un Alleman, qui depuis est

mort fameux médecin en France, du tout ignorant de nostre langue et très-

bien versé en la Latine. Cetuy-cy, qu'on auoit faict venir exprès et qui estoit

bien chèrement gagé, m'auoit continuelement entre les bras. Il en eut aussi

auec luy deux autres, moindres en seauoir, pour m'accompagner et seruir, et sou-

lager le premier: ceu.x-cy ne m'entretenoient d'autre langue que Latine. Quant
au reste de sa maison, c'estoit une règle inviolable, que ny luy mesme, ny ma
mère, ny valet, ny chambrière ne parloint en ma compagnie qu'autant de mots
de Latin que chacun auoit apris i)our iargonner auec moy. C'est merueille du
fruict que chacun y fit : mon pcre et ma mère y apprindrent assez de Latin
pour l'entendre, et en acquirent a suffisance pour s'en seruir a la nécessité,

comme lirent aussi les autres domestiques qui estoient plus attachés a mon
seruice. Somme, nous nous latinizcimes tant qu'il en regorgea iusques a nos
villages tout au tour, ou il y a encores, et ont pris pied par l'usage plusieurs
appellations Latines d'artisans et d'utils. Quant a moy, i'anois plus de six ans
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seuls, les moyens employés par son père pour faire de lui un

bon Lalin, étaient nouveaux. Henri Estienne a été élevé à peu

près dans les mêmes conditions que Montaigne. Dans la maison

de Robert, qui a excité par là la verve poétique de Daurat,

femmes, servantes, clients, enfants, le petit Paul et la tante

Catherine, tout « l'essaim de la ruche laborieuse » s'entretenait

chaque jour « dans le langage de Plaute et de Térence ». Et si

peu de familles atteignaient à ce résultat, c'était du moins là un

idéal, que les pédagogues leur proposaient. Seule, la mère était

admise, et pour cause, à parler à ses enfants la langue mater-

nelle '. Mais un écolier soucieux de ses progrès devait se borner

là, et éviter de parler longuement aux domestiques, incapables

de lui répondre autrement qu'en leur Aulgaire.

Que nombre de familles n'aient ni pu ni même voulu, quand

elles le pouvaient, se plier à cette discipline des régents, c'est

chose qui se devine de soi-même. De l'aveu même de Cordier,

malgré le fouet, malgré la censure publique, à laquelle on

s'exposait, au même titre que si on eût manqué la messe, les

enfants savaient trouver des cachettes Jatibu(a), où ils pou-

vaient parler de ces mille riens à l'échange desquels la majesté

du latin risquait de se compromettre.

Toutefois, C[uels qu'aient pu être ces écarts, la règle ({ui

imposait le latin resta debout, et les réformes de l'époque de

Henri IV ne changèrent rien sur ce point aux anciens statuts \

Comment eùt-on renoncé à la tradition, quand les champions

les plus ardents du relèvement de l'instruction générale en

étaient à protester contre l'abandon des langues anciennes?

Ainsi P. Boulenger est un esprit des plus modernes; il eût

compté, de nos jours, parmi les propagateurs de l'instruction

auauL que l'entendisse non plus de françois ou de Perigordin que d'Arabesque...
Si, par essay, on me vouloit donner un thème a la mode des collèges; on le

donne aux autres en François, mais a moy, il me le falloit donner en mauuais
Latin pour le tourner en bon. » (Mont., Ess., I, ch. xxvi.). — Dans cette citation,

comme dans celles qui suivent, j'ai gardé Vu (= v) du xvi' siècle dans le corps
«les mots. Au commencement des mots j'ai écrit uniformément ti pour 2/, et y

pour V.

1. Cordier, De con'. sermon, emendalione, 1533. Pref. : » (pueros) pudeat Tel
cum ipsis matril)us uti lingua vernacula. > Cf. IV, 10, et II, 4i.

2. « Nemo scholasticorum in CoUegio lingua vernacula loquatur, sed Latinus
sernio eis sit usitatus et familiaris. >• (Statut. .\cad. et Univers. Parisiens/s,
art. XVI, 3 sept. lo99.1
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ol)lig;itoire ; le discours où il s'est plaint de l'abandon des

études et de l'oubli où on laissait tomber l'édit du roi concer-

nant l'instruction gratuite des enfants pauvres, est resté célèbre;

néanmoins Boulenger n'a pas imag^iné un instant <|ue cette

instruction put se faire sans latin; il proteste môme contre

l'idée qu'on puisse tenter quelque chose en ce sens ', et essayer

de constituer une littérature scientifique française ou une ency-

clopédie de traductions. Suivant lui, tout cela resterait incom-

préhensible aux hommes sans latin.

Aucune initiative ne vint non plus du côté des adversaires des

universités; les collèg-es des jésuites étaient à peu près aussi

fermés à la lang'ue vulgaire que les autres ^.

Et il ne faudrait pas croire que les professeurs de la Faculté des

arts aient été les plus entêtés de leur latin. La Faculté de décret, la

Faculté de théolog^ie, dont nous aurons suffisamment à reparler,

n'y était pas moins attachées. Quant à la Faculté de médecine,

elle considérait, elle aussi, que la médecine devait, à tout prix,

rester fermée aux profanes ; la Faculté de Paris en donna une

preuve comique dans le procès qu'elle fit à un empirique, Roch

Baillif de la Rivière, qui se réclamait de Paracelse ^ Appelée à

examiner les doctrines de cet imposteur, la commission des six

délégués, nommée par elle, refusa de discuter des théories expri-

1. p. CoulcngL'i", De nlililule iju.r ad populum Gallicum redirct, si sunctè

Régis cdictum servaretur , De ad/nhendis in siiu/ulis Galli.s oppidis prrcepfo-

ribus, à quibus [iratuilù et/entiores adolescenluli ingenuis artibus erudirentur.

Paris, Fed. Morol, ioGll. P. 9, v°, l'auleiii" s'élève contre ceux (jui croient le

français suffisant : « Satis id iiabentes, si vel animl cogilata sermone vernaeulo

utcumque scribere norint, vel quas materna linpua ab aliis scripla fuerint.

légère queant, non secus ac si supervacanea non soliini esset, seil leneris etiam

mentibus exitialis et daninosa Latinarum cL Gnecaruni literanun cognitio. ••

Cf. 11, v°, et 12 r" : « Quod ergo adferturde ils quœ in nostram lingnani conversa

fuere, non est tanti ponderis aut niomenti, ut propterea linguarum sludiuni

statim abiicere debeanuis, cuni nec artes quas circa sermonis artificium versari

diximus, nec alliorcs disciplinœ, in Gallicam linguani traductse adluic fuerint :

quas, etiam si vernacula lingua conscriplse cssent, nunquam tanien intellectu

consequerentur. qui ab ineunte œtale aut Latinis aut Gra.'cis litcris imbuti non
fuerunt. »

i. " Latine lo(iuendi usus severe in priniis cusiodialur, iis sidiolis exceptis, in

(juibus discipuli latine nesciunt, ita ut oninifms quœ ad sclioiani pertinent.

nuiKiuani liceat uti patrio sermone : eamque ob rem latine periuduo magister

loquatur. » [lialio studioi-um, éd. Tournon, 1003, p. 121.)

• Domi lingua> latin;e usum inter scholasticos diligenter conservandum curet

Reclor; ab liac auleni latine loquendi lege non eximantur, nisi vacalionum
dies et recreationis liorœ. " (Ibid., Tt.)

3. Le Doyen Rousselet avait obtenu l'autorisation de |ioursuivre cette « pesle •

qu'il comparait à Luther, et voulait renvoyer chez les Turcs, le 7 oct. 1578.

(Voir Reg. mss. de la Fac, VHL 107 v", Bil). de la Fac. de médecine de Paris.)
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niées en français, estimant a priori^ ([u'un homme (jui ne savait

pas le latin, et n'avait pu lire par conséquent ni Hippocrate, ni

Galien, ni Avicenne, était incapable de g-uérir. Alors, dans une

scène digne de Molière, « le grand Sénat, dont toutes les écoles,

de France, d'Italie, d'Espagne, et d'Allemagne, au dire des plai-

gnants, attendaient l'arrêt », dut avant tout se transformer en.

commission de régents, et demander à l'inculpé, d'abord un,

thème oral, ])uis, sur son refus, un exercice écrit de latinité -.

1. Voir : Irai/ i/iscour^ des interrogatoires faicts e)i la présence de MM. de la

Cour de Parlement, par les Drs. Régents en la Faculté de Médecine..... à Roc le

Bailli/, surnommé La Riuiere, sur certains poincts de sa dcjctrine, Paris, L"lUiillii'iv

rue Saint,-Jacques. A l'Olinier. Aiiec priuilége.

Interrogé le 19 juin « en la maison de Mg' le Président de Morsan le l'.l juin,,

l'autre à sa requeste en plein Parlement deuant tous MM. de la Cour. Au ])remier

examen, la plus grand pari de l'apres-disnee fut consommée en ce dilTerent,

qu'iceluy proteste qu'il ne peut jiarler Latin. Les Médecins au contraire disent,

(|u'ilsne doiuent ny ne peuuent exan;iner de la Médecine en langue vulgaire. Luy
remonstre, que les maladies ne se guérissent ny en Latin ny en Grec : que c'est,

assez que la chose soit entendue, et les remèdes cogneuz. Davantage, que luy est

Médecin François, et qu'Auicenne a escrit en sa langue, Hippocrates et Galien en
la leur. Au contraire les Médecins remonstrent, qu'il est impossible qu'il soit

Médecin, qu'il n'ait passé par les premières lettres et escholes. Outre que cest

homme se dit docteur à Caen (qui est une falsité digne de punition, comme il a
esté acertainé par les Docteurs de Caen à la requeste de Madame de Rohan) et

pource qu'un Docteur examinant un qui se dit Docteur ne le peult examiner en
François : principalement estant question d'introduire ou reietter la doctrine de
Paracelse par le ingénient d'un si grand Sénat, duquel toutes les Escholes de
France, Italie, Espaigne, Allemaigne. attendent l'.4rrest. Dauantage, qu'il n'est

possible, que n'entendant la langue Latine, il ait leu Hippocrates, Galien, Aui-
eenne et autres bons autheurs Grecs, Arabes et Latins, desquels la milliesnie

partie n'est tournée en François. »

2. « En ce débat Messieurs de la Cour luy remonstrent. qu'il parle Latin tel qu'il

voudra et pourra, qu'il sera excusé. Luy coulpable de son ignorance, de rechet
dit, qu'il y a long temps qu'il n'a veu ses liures : ipi'il y a quatorze mois qu il

est à Paris empesche à ses alïaires. Quelqu'un des Docteurs, i)our plus euidem-
ment monstrer l'ignorance dudict La Riuiere, luy demande qu'il dise en Latin :

11 y a quatorze mois que ie suis en ceste ville. 11 faict du sourd. Mais estant

pressé, il dit qu'il escriroit bien en Latin, mais (ju'il ne peut parler. Alors les

Docteurs, sans preiudice (hi l'csle de l'E.xamen, demandent qu'il responde |)ar

escrit en Latin sur le champ a la première question qui luy sera faicte. Il ne
peult reculer. Et pour ce la itremicre question est telle. Qui fieri posait ut

Paracelsus ab Ulpp. et Galeno nilnl dissentiat, cum Paracelsus eos sœpe ludibrio

haheat, seseque hujus lam reconditx doctrin.v authorem esse scribat. Alors iceluy
La Hiuiere i)rend la ])Iume, attentif comme ces petits enfans qui font leur-

thème, remet en sa mémoire quelque Latin de Paracelse. qu'il sçait par cœur, et

escrit : Paracelsus non differt à veteris Medicis. Xam Hippocrates in libro de
veteri medicina non dicit sanguis hilis esse principia, etc. Voila le Latin de La
Riuiere, que ie pense qu'on trouueroil encore escrit de sa main »... Recueil des
deux examens faicts par cinq de Mess, de la faculté de Medicine contre Roc
Baillgf, surnommé la Riuiere, p. 17 et s., Bibl. Maz"' 29 1:21.

On peut consulter sur ce grave procès, dont les débats durèrent quatre jours,
les registres mss. de la Faculté, VIII. 128 et suiv. René Chopin parla deux jours
pour Hippocrate et Galien, et Roch Baillif de la Rivière fut condamné à être
banni du ressort du Parlement. L'avocat du roi était Barnabe Brisson ; il fit sur
l'antique médecine et son père Hippocrate une harangue si goûtée, que la
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La ])remière protestation qui, à ma connaissance, se soit

élevée contre cette domination exclusive du latin dans les écoles,

est celle que Jean Bodin, le célèbre jurisconsulte, a placée dans

son discours aux consuls de Toulouse sur l'instruction de la

jeunesse, en 1559. Non seulement, il estime que c'est une qualité

pour un maître de bien savoir sa propre langue (p. 38 V'), mais

tout en reconnaissant les avantages du latin, qui sert de langue

commune aux lettrés de toutes les nations, il ose dire qu'il y
aurait une économie énorme de travail et de temps à étudier

les sciences en lang"ue maternelle, comme ont fait les Anciens,

comme les Italiens commencent à le faire ; et il avance hardiment

que le français peut y suffire, étant assez riche non seulement

pour vêtir, mais pour orner les disciplines \ qu'on doit donc

s'exercer à écrire et à parler en français, comme en grec et en

latin.

Dans cette seconde moitié du siècle, plusieurs des professeurs

du Collège royal appliquèrent cette idée hardie, et Ramus,

d'abord-, puis sur son conseil, dit-on, le mathématicien For-

cadel', au grand scandale de (juelques-uns, mais visiblement

Faculté enthousiasmée lui vota une reconnaissance éternelle, et s'engagea

solennellement. quoi «[u'il lui arrivât, à lui, à sa femme, à ses enfants, et aux
enfants de ses enfants, des maux qui atteignent riiomme, quel que fût celui des

docteurs qu'il appelât, quel que fut le nombre de ceux qu'il manderait, lui ou
les siens, à le soigner à perpétuité, avec diligence, aiïection. et gratui-

tement. »

1. Voir Bodin, De insliluenda iu rep. iuventuf.fi oralio^ Tolosœ. lo39, ex olT.

P. Putei, 43 v^... « Fateor equidem magnum aliquid ac prœclarum futurum, si

apud nos, utiam apud Italos fîeri cœptum est,artes ac scientie lingua vernacula

doceantur; ut quemadmodum utrique, et Graeci quae ab .Egyptiis, et Latini. quae à

Graecis didicerant. sua lingua maluerunt quam percgrina profileri, ut se tantu,

ac tam graui discendarum linguarum, quie maiorem ac meliorem œtatis nostrse

]iartem requirunt. onerc subleuarent : nos consimiliter quae ab illis accepimus,

lingua Gallica, ([ua> satis, augaror, diuitiarum, non modo ad vestiendas, sed

ctiam ad exornandas scientias, hal)itura est, conemur exprimere. Cf. 44 v".

1. Daurat disait de lui :

francice docere

De régis solitum, nefas, cathedra.

3. Dans son Aril/imetii/ue entière et abrégée (Paris, Ch. Perier, rue Saint-Jean

de Beauuais, au Bellerophon, 1303}, Forcadel a inséré en tête du IV* livre (p. 143)

une préface à Aubert de Poitiers, avocat au Parlement de Paris, où il dit nettement

qu'il suivit en cela le conseil de cet Aubert. Le passage est en iout cas intéres-

sant, jiarce que le fait qui nous occupe s'y trouve attesté : « Vous me mistes

en si bon train que par votre seule oinnion i'enireprins de lire les Mathémati-
ques publiquement en nostre langue, ce que personne n'auoit encores faict au
paraïuint. Et combien que plusieurs en fussent mal contens. les uns ])ar une
cnuic toute apcrie sans autre occasion, les autres par ce qu'ils tronuoyent

mauuaise ma manière de lire en vidgaire, si est-ce que vous me consolastes

si bien en toutes mes incertitudes, que pour cela ie ne laissay de continuer
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avec la tolérance «lu roi, puisque, malgré cette rupture avec

l'usage, celui-ci n'hésita pas à inscrire Forcadel au nombre de

ses lecteurs.

Un des professeurs royaux, Louis Le Roy, (jui a été, à un

moment donné, le conseiller et le représentant de la couronne,

s'aventura même plus loin encore. Dans un discours solennel,

sorte de leçon d'ouverture, qu'il fit imprimer, et que nous avons

conservé, il osa justifier son dessein d' « user du naturel et vul-

gaire du païs, pour y traitter les matières d'Estat qui s'offrent en

la lecture de Demosthene », et institua une comparaison des

langues « appelées doctes et grammatiques », et des langues vul-

gaires. Après avoir célél)ré l'utilité des premières, auxquelles il

fait, comme on pouvait s'y attendre d'après l'époque et les

circonstances, une belle et large part', cette dette payée, se

sentant libre, il s'élève contre ceux qui veulent s'arrêter aux

langues anciennes, quelque élégantes et utiles qu'elles puissent

être, et surtout contre ceux qui, une fois adonnés à cette étude,

la poussent si loin et l'embrassent avec tant d'affection qu'ils

négligent, pour une érudition superflue, les choses autrement

sûres et importantes de la vie contemporaine : « N'est-ce point

grand erreur, dit-il, que d'employer tant d'années aux langues

mon enlreprinse l'espace de neuf années entières. Et ponr m'y fortifier, vous
me fistes connoistre à plusieurs l)ons seigneurs, desquelz les connoissances

peu à peu m'en auroyent apporte tant d'autres, que linaldcment avec leur bon
secours, il auroit plu à la maiesté du Roy me receuoir au nombre de ses lec-

teurs. » (12 juin. loOo.; Il était déjà lecteur en 1364. Voir le l" livre des Éléments
(VEiiclide.

1. « Il semble donc que par grâce singulière de la Prouidence diuine se trou-

uent auiourd'huy, jn-esque en tout le monde, aucunes Langues appellees Doctes et

Grammatiques communes à plusieurs pais, esquelles sont traictez les atTaires de

la religion, et les arts : les autres propres de chacune nation, qu'on nomme
Vulgaires ou Maternelles, semantes à la conférence commune des personnes, et

aux commerces ordinaires. Car il est bien conuenable y en auoir de reseruees

pour les mystères sacrez, et pour les sciences de haute, difficile et subtile spé-

culation : lesquelles ne doiuent estrc indiireremment maniées par toutes per-

sonnes : autrement, rendues trop communes viendroient à mespris. Et faut

soigneusement garder telles langues doctes et communes à maintes nations :

à fin qu'elles ne soient délaissées ou oubliées. Dont viendroit grande obscurité
aux disciplines qui y sont escrites, confusion au monde, et ignorance aux
liommes. »... L'auteur parle ensuite de l'arabe et du grec, comme langues reli-

gieuses, et ajoute :

« Certes ce seroit grand mechef et péché <le laisser perdre ceste langue :

d'autant qu'elle est dilTuse en plusieurs peuples, et qu'en icelle sont traictees

pres(pie toutes disciplines; ioinct qu'elle est riche assez, et embellie de plu-
sieurs escrits excellents, et de linres exquis, douce en prononciation, et pleine
de granité, non rude et aspre comme (juelques autres. [Deux oraison^ françoiaes
prononcées uuant la lecture de Demosthene, Paris, Fed. Morel, loTti, p. 3 et 4.)
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anciennes, comme Ion a accoustumé de faiiv, et consommer le

temps à apprendre les mots, qui deuroit estre donné à la cognois-

sance des choses, ausquelles Ion n'a plus ny le moyen ny le

loisir de vacquer? N'est-ce follie, à l'occasion de ces langues,

s'addonner et affectionner tant à l'antiquité, recherchant si

curieusement les vieilles superstitions, et actions? ou espluchant

vieils exemplaires, que communément Ion gaste de plus en plus

en les cuidant corriger, et laisser en arrière la cognoissance de

sa religion, et affaires du pais et temps où l'on est viuant?

Qu'est-ce autre chose que d'abuser de l'estude et des lettres,

demandans claire lumière, où n'y a qu'obscures ténèbres? et

essayans entendre choses, qui proufitent plus, ignorées que

sceuës, si tant est que se puissent sçauoir, estans en si long

espace de temps tant altérez, et changez tous affaires humains?

Quand cesserons nous de prendre l'herbe pour le bled? la fleur

pour le fruict? l'escorce pour le bois? Il y en a qui sçauent la

généalogie des anciens dieux prétendus, leurs noms, cultures,

oracles, pouoirs, et ne leurent jamais en la saincte escriture.

Comment se gouuernoient entièrement Athènes, Lacedemone,

Carthage, Perse, .Egypte, Macédoine, Parthie : discourans de

l'Aréopage, de l'Ephorie, des Comices Romains : et n'entendent

rien au conseil de France, maniement des Finances, ordre des

Parlemens. Ce n'est donc assez pour se rendre parfaictement

sçauant et vrayement utile à son pais et gouuernement, que de

s'arrester seulement aux langues anciennes, et es curiositez en

dépendantes, ains conuient aussi trauailler es modernes, usitées

auiourd'huy entre les hommes, et cognoistre les affaires du

temps présent. « J'ai tenu à citer ces paroles éloquentes, qui

ont été récitées, l'auteur le dit positivement, du haut d'une

chaire d'État, avant février 1576, et qu'il a fallu tant d'années

pour voir triompher des préjugés de la plus « grande Univer-

sité de l'Europe ».

Cependant, même au Collège de France, il faut bien le dire,

l'indépendance d'esprit de quelques-uns ne changea rien à la

routine. Il n'y a pas là-dessus de texte positif, mais, comme

le remarque très bien M. Lefranc, si l'habitude d'enseigner en

français se fût généralisée dans le Collège, ses adversaires, si

nombreux et si haineux, n'eussent pas manqué d'attaquer
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|taivillo nouvoauté, et personne n'en parle'. Là aussi, sauf

quelques exceptions, le latin continua à régner exclusivement.

Cet état (le clioses inspirait tout naturellement à la popula-

tion (les écoles, hautes et basses, le sentiment que le français

était un idiome inférieur, non seulement inculte, mais indigne

d'être cultivé, impropre à exprimer avec une précision et une

abondance suffisantes les choses qui n'étaient pas de la vie

commune.

Et si l'on songe que cette manière de penser devenait, par

suite de l'éducation, celle de toute l'élite intellectuelle du pavs,

on mesure quelle hardiesse il a fallu pour s'en dégager. Assuré-

ment le français trouvait d'autres obstacles devant lui, aucun

plus formidable que la tradition des universités. Par suite de

leur influence, se servir du langage vulgaire, c'était, aux yeux

des lettrés, se reconnaître en quelque sorte soi-même comme
d'un rang et d'une science inférieurs, pour dire le mot, se

déclasser.

2° L'Eglise. — On a fait plusieurs fois à Calvin l'honneur de

le considérer comme ayant eu le premier l'idée d'écrire en

français un traité de théologie, et d'avoir compris avant per-

sonne que seule la langue vulgaire pouvait porter la doctrine

de l'Eglise réformée à travers la masse des fidèles illettrés. En
efîet, la traduction de VInsfitulio religionis christianse fut publiée

cinq ans à peine après le texte, en 1541, et il semble bien,

quoique l'auteur ne s'en explique pas, qu'après avoir voulu

donner aux hommes de tous les pays un cor|)S de doctrine,

aA'ec les arguments qui servaient à le défendre — ce qui ne se

pouvait faire qu'en latin, — il ait tout de suite pensé à mettre

le même livre à la portée de tous, en Suisse et en France, en le

traduisant, de façon à populariser la propagande et à étendre

la révolution. Grâce à la situation prise par Calvin, grâce aussi

à sa valeur propre, VI))sf(tutiO)i, écrite dans une langue si voi-

sine de notre langue scientifique qu'elle semble avancer de

cent ans sur la plupart des ouvrages contemporains, eut un

immense retentissement, et il est hors de doute que la nécessité

de répondre et à Calvin et aux autres protestants dans un»

1. Abel Lefranc, //«/oîVe du Collège de France, I i2. Les in-ograinmeri n"y sont
faits en français quo depuis 1791, (Id., iôid., 361.)
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idiome qui lui, comme le leur, ('om|)ris de tous, contribua

puissamment à faire accepter le français, même des théologiens

catholiques \ Des pamphlets raillent et injurient, et par là

suffisent souvent à l'esprit populaire. Mais la situation grave

où était l'Eglise imposait de discuter aussi, et en langue intelli-

gible. Du Perron et François de Sales le firent, après d'autres

moins importants. Et l'exemple suffit, venu de si haut, non

pas pour que la théologie parlât désormais français en France

— elle ne s'y est jamais résignée complètement — mais pour

qu'il y eût au moins une littérature théologique.

Étant donnée l'importance de ces discussions, jusqu'au xvn" et

même au xvm* siècle, étant donné surtout le rang que la théo-

logie occupait parmi les sciences, dont elle était la reine plutôt

que la première, les autres, les « humaines », demeurant indis-

tinctement basses et abjectes auprès d'elle, la conquête était

de nature à faire gagner au français plus qu'aucune autre en

élévation.

Mais présentée ainsi, l'histoire des rapports entre le fran-

çais et l'Eglise n'est ni assez complète ni assez longue. Le

débat ne commence pas avec Calvin, il lui est antérieur. Il ne

porte pas sur le seul point de savoir si le français devait être

ou non la langue de la théologie, mais s'il serait d'une manière

générale la langue de la religion, des prières, des offices et de

l'Ecriture elle-même.

On a vu, dans le premier volume de cette histoire, quelle

place tiennent dans la littérature du moyen âge les écrits reli-

gieux en français. C'est par des Yies de saints qu'elle s'ouvre,

c'est une décision de concile qui reconnaît pour la première fois

publiquement l'existence du roman. Néanmoins tout le monde

sait que la langue officielle des clercs, et celle de l'Eglise de

France, était le latin, qui en avait même pris le nom, qu'il porte

souvent, de c/erquols. Si dans les sermons, les homélies, les

catéchismes, en général dans toute l'œuvre de propagnnde, et

morale et religieuse, il cédait souvent sa place au parler vul-

gaire, en revanche il demeurait seul admis dans les prières, les

1. P. Doréa écril en frainjais son Aiiti-Calrin. — (M. di- Saiiilc:^ s'excuse oneorc de

se servir «le la langue viilLiaire dans sa Declavntion (/'anciins alheismes de

Calvin et de Beze (1503).
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offices, la collation des sacrements, bref dans la lituri»ie tout

entière; en outre, il était seul en possession du privilège de tra-

duire les Ecritures.

Ce n'est pas à dire (piil n'y ait pas eu de Bible française au

moyen âge '. Mais, maliiré les traductions partielles du \if siècle,

malgré la version complète des Ecritures de l'époque de saint

Louis, malgré les adaptations de Guyart Desmoulins, de Raoul

de Prestes, et, au x\° siècle, de Jean de Rély, on peut dire que

durant toute cette époque de foi ardente, le fondement de la

doctrine chrétienne ne fut connu (ju'indirectement, et dans un

texte faussé.

Ce résultat surprenant s'explique par l'attitude du pouvoir

ecclésiastique, qui, de crainte d'hérésie, s'appliqua de bonne

heure à empêcher la vulgarisation des textes sacrés. Déjà en 1 170,

lorsque le chef des « pauvres de Lyon », Pierre Valdo, voulut

faire traduire l'Ecriture pour les ignorants, les persécutions

d'Innocent III avaient arrcdé cet effort, et quoique le pape, dans

une lettre à l'évèque et au chapitre de Metz, admit que le désir

de comprendre la Sainte Ecriture n'avait rien que de louable,

il était facile de comprendre ce qu'il voulait dire en ajoutant

qu'il avait été sagement « décrété dans la loi divine que toute bète

qui toucherait à la montagne sainte devait être lapidée », et que

« ceux qui ne voudraient pas obéir librement apprendraient à se

soumettre malgré eux ». Le concile de Toulouse, en 1229, fut

plus net encore : il interdit aux laïques de posséder aucun livre

du Nouveau comme de l'Ancien Testament, et ne fit exception

que pour le Psautier, le Bréviaire des offices et les Heures de la

Vierge, mais à condition qu'ils fussent en latin, tout livre de ce

genre demeurant prohibé s'il était en langue vulgaire. A Tar-

ragone (1234), cette décision fut complétée par l'ordre donné de

remettre tous les livres romans dans un délai de huit jours à

l'évèque, chargé de les Ijrùler, sous peine de suspicion d'hérésie.

Ces décisions firent autorité, et de semblables prohibitions

furent opposées non seulement aux suspects et aux hérétiques,

comme Wiclef et Jean Huss, mais aux églises soumises et

fidèles. En France, le pieux et savant Gerson, qui a écrit exprès

1. Voir S. Berger, La IMble fraivjal^e au moyen dfie; Paris, Inip. nat., 1884.
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pour les pauvres gens, se prononçait encore pour (jue le monde

laïque se contentât d'extraits moraux et historiques, tant le

préjugé était ])uissant et enraciné. H. Estienne n'a donc rien

exagéré pour le fond, quand il a dit {Apol. pour Hérodote, éd.

Ristelhuber, II, loi et 153, eh. 30) « qu'il se falloit autant cacher

pour lire en une Bible traduite en langue vulgaire, comme on

se cache pour faire de la fausse monnoye ou quelque autre

meschanceté encore plus grande ».

Toutefois, dès les ])remières années du xvi° siècle, une bonne

partie de ceux qui voulaient une réforme de l'Eglise, et qui pré-

tendaient la tirer de létat d'abaissement où les mœurs indignes

du clergé, le développement efTrayant de la superstition l'avaient

précipitée, jugèrent que le salut était dans le retour à l'Écriture,

qui devait redevenir la base de la croyance et du culte. Dans

ces vues ils demandèrent d'abord que, déchargée des interpréta-

tions, elle fût étudiée dans les textes authentiques, grec et

hébreu. Ensuite il leur parut de toute nécessité, pour qu'elle

|)ùt servir aux peuples de règ^le et d'étude, (ju'elle leur fût

donnée partout, traduite dans leur langue. Aussi vit-on les

réformateurs, des plus hardis, comme Luther, aux plus timides,

comme Briconnet, admettre ce principe ou l'appliquer. Ce

fut, je crois, Erasme qui le proclama le plus haut, et qui

du premier coup alla le plus loin. Dès 1515, avant Luther,

dans son Enarratio jiriml Psabni, se dégageant de ses préjugés

d'humaniste, il soutenait que la doctrine de Jésus pouvait être

comprise du peuple comme des théolog-iens, et que ceux-ci ne

le privaient de cette lecture que pour se réserver le rôle d'oracles,

ou empêcher qu'on ne comparât leur vie aux principes que leur

maître avait posés. Dans une préface célèbre, mise en tête de la

Paraphrase de saint Mathieu, il revint à ce sujet *
: « Pourquoi

paraît-il inconvenant, s'écrie-t-il, que quelqu'un prononce l'Evan-

g'ile dans cette langue, où il est né et qu'il comprend : le Fran-

çais en français, le Breton en breton, le Germain en ger-

manique, l'Indien en indien? Ce qui me paraît bien plus incon-

venant, ou mieux, ridicule, c'est que des g^ens sans instruction

et des femmes, ainsi (jue des perroquets, marmottent leurs

1. Opéra omnut. Lugd. Bal., 1700, Vil. Mrasiims Pio Loctori.
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Psaumes et leur Oraison ilominicale en latin, alors qu'ils ne

comprennent pas ce qu'ils prononcent. Pour moi, d'accord avec

saint Jérôme, je me féliciterais plutôt de la gloire de la croix, je

considérerais le résultat comme particulièrement magnifique et

triomphal, si toutes les langues, toutes les races la célébraient,

si le laboureur, au manche de la charrue, chantait en sa langue

quelque couplet des psaumes mystiques, si le tisserand, devant

son métier, modulait quehjue [tassage de l'Evangile, soulageant

ainsi son travail, que le ])atron, appuyé à son gouvernail, en

fredonnât un morceau, qu'enfin, pendant que la mère de famille

est assise à sa quenouille, une camarade ou une parente lui en

lût à haute voix des fragments. »

On sait comment en Allemagrne, Luther, qui était loin d'être

un adversaire du latin, prit en main la question. Non seulement

il profita de sa réclusion forcée dans son Pathmos pour donner

de la Bible cette version allemande (sept. 1522) qui joua un si

g:rand rôle dans l'unification de la langue; non seulement il

catéchisa et professa en allemand ses nouvelles doctrines, expli-

quant en lang'ue vulgaire dogmes, mystères et sacrements,

mais, après quelques hésitations, il instituait le culte en alle-

mand.

En France, un mouvement semblable, quoique moins impor-

tant, se produisit. En 1523, le 8 juin, parut, chez le libraire

Simon de Colines, le Nouveau Testament traduit par Lefèvré

d'Etaples, afin que « ung: chascun qui a congnoissance de la

langue gallicane et non point du latin », en un mot « les simples

membres du corps de Jesus-Christ, ayant ce en leur langue,

puissent estre aussi certains de la vérité euangelique comme
ceulx qui l'ont en latin ». Dans une éloquente préface Lefèvre

justifiait son dessein. « Vous ne scauriez croire, écrit-il, un mois

après, le 6 juillet, à Farel, depuis le iour où le Nouveau Testa-

ment en françois a paru, de quelle ardeur Dieu anime les esprits

des simples, en diuers lieux, pour recouoir la Parole— Tous les

dimanches, l'epistre et l'euangile sont lus au peuple en la langue

vulgaire. » En effet, à Meaux, sur l'autorisation de l'évêque

Briçonnet, qui, plus tard, fut pris de peur c^t recula, au point

de devenir persécuteur, au sermon et à l'homélie sur le texte

latin était substituée une lecture, avec une interprétation que
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tous pouvaient suivre, des exemplaires étant ij;ratuitement dis-

tribués aux pauvres. A Paris même, un docteur de Sorbonne,

Caroli, lut de la même manière VE/JÎln' aux Iio)nains en l'église

Saint-Paul '.

Or, ni Briçonnet ni Lefèvre d'Etaples n'ont été, comme on

sait, des réformés véritables, mais seulement des réformistes.

Au reste, le roi lui-même approuvait cette innovation; c'était sur

son commandement qu'on avait mis sous presse les Evangiles -.

Dans le groupe des réformés proprement dits, la thèse de

Luther et sa pratique devaient nécessairement être reprises en

faveur de la lang-ue vulgaire. En effet, le fougueux Farel, dont

la vie n'a été qu'une prédication menée de ville en ville, à

travers mille oppositions et mille dangers, en dehors de quelques

controverses avec les docteurs, ne pouvait se servir que du

français pour entraîner ces masses populaires que sa parole

ai'ilente soulevait iusqu'à les précipiter vers les églises « au sac

des idoles et des images ». 11 donna un traité sur l'Oraison domi-

nicale (Baie, août 1524), et les articles de la foi contenus au

Credo, « auec familière exposition de tous deux pour les sim-

ples », convaincu que si on eût observé cette règle, « iamais

si grandes ténèbres ne fussent aduenues, car on prieroit le Père

en soy, es cieulx, en esperit et en vérité ».

A cette date la cause eut ses premiers martyrs. Ce n'est pas

le lieu de reprendre l'histoire du plus connu, Louis de Ber-

(juin ^. Il importe, au moins, de rappeler (ju'une des accusations

portées contre lui était qu'il avait traduit la phrase célèbre

1. Herminjard, Corresp. des réfovinaleurs, I, puss.. cilé par Bsrgor, Li Bihl '

au XVI'' siècle, p. 39.

'2. 11 nous esl parvenu un ]n>til livret : Les c/wes contenues en ce présent livre

Epistres et Euanr/iles pour les cin'/uanle deux semaines de Van commenceans au

premier dimanche de l'auenl. — Apres cliuscune Efàstre et Eicanr/ile, hriefue

exhorlation selon l'inlel/if/ence d'icetle. Un exemplaire de cet opuscule rai'is-

sinie m'a été montré à la Bibliollièiiue de l'iiistoire du protestantisme français

jiar le savant et complaisant bibliothécaire M. Vv\nss. 11 y en a eu quatre

éditions. Aucune n'est datée. Mais l'œuvre estcertainement de Lefèvre d'Élaples,

et vient du groupe de Meaux.
3. Le curé de Condé-sur-Sarthc, Éti.>nne Lccourt, avait hasardé ([ue la

Sainte Écriture avait été longt;^mi)s cachée sous le latin, et qu'il fallait que
chacun eût des livres en français; il monta ;ï son tour sur le bûcher, à Rouen,
le 1 I déc. 1533. Un reproche analogue fut fait plus tard à Dnli-l, (|ui avait imi)rimé

un >. Brief discours de la republi(iue franç.oyso désirant la lerliu\> des linr^^s

de la Saincte Escripture luy estre loysible en sa lanu'ue vulgilre •. et ré;niid;:

les Épitres et Évangiles de Lefèvre d Étaplcs, les Psninv's et le Nouveau Tc-^-

lamenl en français.

Histoire de la langle. III. 4'.
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(l'Érasme sur « les brebis de Dieu jusque là mal instruites par la

négligence des pasteurs, qui les doiuent instruire de prier en

langue qu'ils entendent, et non pas seulement de barboter des

lèvres sans rien entendre ».

Quelques années après, à l'exemple de Lutber, Farel institua

une véritable liturgie, avec un manuel des sacrements de baptême

et de mariage, une déclaration de la cène, etc., dans sa Manière

et fasson que Von tient es lieux que Dieu de sa grâce a visitez,

première règle du culte en langue vulgaire.

En même temps, le cousin de Calvin, Olivetan, soutenu,

comme le dit un naïf distique, par les Yaudois, peuple évangé-

lique, travaille à mettre « en publique » le trésor des saints livres,

et, le 4 juin 1535, il est en mesure de dédier l'œuvre entière, à

« sa paourette petite Eglise, a qui rien on ne présente * ». Faite

pour « ses frères », avec une simplicité et une conscience tou-

chantes, la version d'Olivetan devait cependant porter au delà

des frontières du petit peuple qui l'avait fait exécuter. Sinon

elle n'eût pas été accompagnée d'une préface de Calvin, adressée

à tous les Césars, rois, princes et nations soumises à l'autorité

de Jésus-Christ; j'ajoute même qu'elle n'eût pas été en fran-

çais, mais en dialecte du pays. La vérité doit être que le transla-

teur avait visé plus loin, au delà <les cantons vaudois, et de la

Suisse elle-même. C'est pour cela que le français avait été

adopté, pour cela aussi que le traducteur s'était appliqué, en

se tenant au courant des seuls travaux qui eussent encore

paru, ceux de Sylvius et de Bouelles, à se faire une langue régu-

lière, pour cela encore qu'il avait fait effort afin d'éviter les

mots savants, inintelligibles au peuple illettré. Il s'était même

demandé quelle orthographe il convenait d'adopter, et de

pareilles préoccupations étaient alors peu communes. Je ne sais

si on se tromperait beaucoup, en y retrouvant l'influence direc-

trice de Calvin, préoccupé de préparer au mieux l'instrument

indispensable de la Réforme, et de donner à la Bible réformée

ces qualités merveilleuses de clarté, qu'il a|»portait lui-même

dans ses écrits. En tout cas, il a voulu présenter lui-même au

monde l'œuvre nouvelle, et revendiquer le droit qu'elle supposait

1. Celle Bible esl connue sous le nom de Bible de Servie, es. l'imprimeur P. de
Wingle (Pierrot Picard), un Français réfugié, étant ins-lallé dans celte localité.
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<ie faire parler Dieu on langue vulgaire. Sa [iréface n'est qu'un

long' plaidoyer en ce sens, oîi tantôt il démontre^ tant(M il

attaque, suivant sa manière ordinaire, citant ici saint J(U'ôme et

Eusèhe, là accusant ses adversaires de fuir la lumière pour

éviter de découvrir leurs trafics et leurs bacchanales.

Dans ces conditions, la protestation que j'élevais au commen-

cement de ce chapitre ne va pas à nier les services que Calvin

a rendus à la langue française. Il fallait seulement marquer qu'il

n'a fait que reprendre et soutenir une cause qui, avant lui, avait

eu en Suisse et en France ses apôtres. Mais, cette réserve faite, il

estjuste d'ajouter qu'il a plus fait que personne pour cette cause,

soit par son œuvre propre, soit en provoquant des travaux com-

plétant les siens. Si bien qu'on peut arrêter à lui cette histoire.

Long'temps les protestants auront à reprendre le procès, comme
les autres, mais désormais la tradition est faite chez eux, et la

doctrine fixée. A partir de 15o(), la langue française est invariable-

ment la langue de leur Eglise dans les pays de langue française.

Du côté des catholiques, la résistance fut rendue plus

acharnée encore par les progrès de l'hérésie. L'ère des conces-

sions, qui avait semblé parfois s'ouvrir, fut close. La Sorbonne

surtout, même avant qu'elle eût avec elle le roi converti à la

peur, ne se lassa pas de condamner, aidée dans son œuvre de

prohibition par le Parlement. Tantôt c'est la Bible de Lefèvre

d'Etaples, dont elle ordonne au Parlement de voter la dispa-

rition, tantôt les Heures d'un nommé Mère Sotte, « soy disant

iieraut d'armes du duc de Lorraine » (sans doute Gringoire).

Le samedi 26 août 1525, tous les maîtres réunis, elle prononce

à ce propos que, s'en tenant aux conclusions prises depuis

longtemps sur la matière, elle considérait qu'il n'était « ni

expédient ni utile à la république chrétienne, et même, étant

données les circonstances, qu'il était plutôt pernicieux d'auto-

riser l'apparition, non seulement de ces heures, mais des tra-

ductions totales ou partielles de la Bible, et que celles qui exis-

taient déjà devraient bien plutôt être supprimées que tolérées ».

Le 3 octobre, le Parlement faisait arrêter trois des prédica-

teurs de Meaux, et citer à comparaître devant les commissaires

du pa}»e : un avocat, un curé, Lefèvre d'Etaples et Briçonnet.

L'année suivante c'était le tour d'Erasme d'être censuré. Le
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17 décembre 1527, cinq propositions sur ce sujet, dont plusieurs

prises à la préface de TEvanii'ile de saint Mathieu, que j'ai citée

plus haut, et que les théologiens de Louvain avaient laissé passer,

étaient condamnées par la Faculté, d'accord ici avec les inqui-

siteurs espagnols.

Au reste, la Sorltonne n'était pas seule à mener campagne.

De toutes parts, des décisions étaient prises et des discussions

entamées, en si grand nombre que les livres qui les contiennent

ont pu être réunis en un véritable corpus. Le plus célèbre est

celui du cardinal polonais Hosius, mais en France même le

P. Rotier ', des Frères prêcheurs, inquisiteur de Toulouse;

Ambroise Catharinus, des Frères j)rêcheurs de Sens^; Lizet,

le célèbre ])résident du Parlement ^•, Poncet, bénédictin de

Melun '', écrivirent tout spécialement sur la question. D'autres,

comme le cardinal Bellarmin^ s'en sont seulement expliqués à

pro[)OS d'autres sujets.

(!!hez tous la réprol)ati()n est unanime, et les arguments à

peu près identiques. On essaie de prouver, à grand renfort de

sophismes et de contresens, que si les Ecritures ont été rédigées

en hébreu, en grec et en latin, ce n'était nullement pour qu'elles

fussent comprises des gens parlant hébreu, grec, ou latin; que

les apôtres ont bien ordonné d'enseigner aux peuples la Sainte

Ecriture, mais en l'interprétant, non en la lisant; une lecture

pure et simple, par des hommes sans instruction qui croyaient

comprendre, ayant été la source de la plupart des hérésies. La

lettre tue, dit-on, trois espèces de gens : les juifs, les hérétiques et

les laïques ignorants. En ce qui concerne le culte, on n'est pas

embarrassé de prouver (jue la ]»rière vraiment efficace est celle

qu'on ne comprend pas.

1. De non rerlendn Scriptura Sacra in vidqarem linf/i/nm, deque occidenfj^ lilera

et vhiificante spir'Uu disserlaiio : Edita per R. P. Fr. Spiritum Hoteriim, ordinis

Priudicatonim, sacrtc thcolofxia' Profossorein, HoereticiL'iiuo prauilatis IiKpiisilo-

rcin Tolosanuiii, C.hrisl. Ri'iji l'raiicDiMun Henrico dicala. — Tolosa'. a;). Idannciii

l)('ml)at et loanncm Chasol, MDXLVIII, in-4.

2. Qu.rslio an expédiât Scri/itura'< ni. maternas linquas Irnnsferri dans : Collectio

quorumdam t/raidum authin-um qui n.r professa, vel e.r occasione sacrue scriptiirae...

in vidqarem linquatn franilaliones damaaritnt. Paris, Ant. Vilré, IGOl.

3. Peiri Lizetii jurisconsulli de sao-is ittriitsque instrumenti Libris in vulqare

eloquium minime vertendis rudiqiie plein /laudquaqiinm inuulqaiidis. DialoQus. II).

-i. Discours de Vaduis donné au R. Père en Dieu Mcssire P. de Gon/ly, enesqiie

de Paris, sur la proposition qu'il fil aux t/ienloqiens touclninl la Iraduclion de la

iiihle en lanqaiqe vulqaire, d.")"8.

0. De Verbo Dei, lo09, cap. xv. cf. Di.<pul/ilionrs, lilj. 11. c. 32. I, cap. ii.
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Ceux (les théologiens qui veulent bien descendre de ces

hauteurs philosophiques à de simples arguments grammaticaux

font ressortir naturellement l'infériorité du français par rapport

aux langues anciennes. Les défauts qu'ils lui reprochent son!

l'instabilité — et ici ils se rencontrent a^ec nombre d'auteurs

profanes et les protestants eux-mêmes, — la pauvreté, et le

manque de majesté '. On ne sera pas étonné (ju'un de ces dédai-

gneux soit ce Lizet, dont les prétentions à la latinité ont été

si cruellement raillées dans l'épître de Passavant. On le sera

plus de trouver Montaigne^ dans les mêmes rangs. Toutefois, ce

n'est pas seulement dans ses Essais que ce sce[>ti({ue s'est pro-

noncé en faveur de ceux que la })rofanation par divulgation des

chants sacrés effrayait. Au parlement oi!i il siégeait, on décida

<le faire saisir les exemplaires des Psr«^/>?es (1556). Cette répres-

sion impitoyable redoubla, quand à un roi réservé en succéda

un autre qui pria simplement la Faculté de délibérer ce que de

raison. Elle durait encore à la fin du siècle, car il finit pour la

Sorbonne sur un procès relatif à cette (question, celui de René

Benoît, qui ne se termina que le 2 avril 1598.

Le concile de Trente donna à peu près pleinement raison aux

docteurs. Parmi les règles publiées par Pie V, trois mois après

la séparation du concile, et accompag'nées d'un index des livres

prohibés, deux touchent à cette question. D'après elles, les ver-

1. V. Roleri o. c, \). '62
: •> Lingua enini vcrnacula et popularis ieiiina est et

inops, noniinum et verljorum, qiiiljus pro graiiitate, dlgnitate. puritaleqiie

respondere valeat triluis illis iiohilibus longiiis, non absqiie mysterio in trium-

phali crucis tropheo affixis. Quaruui Hebriea sanclitate, Grœca facundia, Latina

grauitate pollet. His enim duntaxat vocibus et verbis pra^dita est lingua vul-

garis, quibiis res infinité, usibns popularibiis accoinmodatœ enunliantur. Ad
iniiisibiiia vero, solo lidei spiritu agnoscibilia, mutila est ineptaque.... Si eniin

libri ciuilis pi-udentiœ Galeni niedici, Philosophicorum, Historicorumciuc (in

quibus nil, nisi sensibile Iritum quotidianisque usibus dicatum tractatur) a

nonnullis in vulgarem sernionem traducti, habiti sunl contemptui, visi(iue fuere

obscuriores vulgariter (juam latine loquentes, quomodo scripturas non humano,
sed diuino s|)iritu afflatas, res super omnes sensus eleuatas, et vix angeloruni
lingua enunciabiles referentes, lingua vulgaris depressa, ac sterilis, pro dlgnitate

et gratia proferre poterit! »

2. •< Ce n'est pas sans grande raison, ce me semble, que l'Eglise catholique
défend l'usage promiscue, téméraire et indiscret des sainctes et diuines chan-
sons ([uele sainct-Esprit a dicté en Dauid. Il ne faut mesler Dieu en noz actions

qu'auec([ue reuerence et attention pleine d'honneur et de respect. Gèle vois est

trop diuine pour n'auoir d'autre usage que d'exercer les pouimons, et plaire a nos
oreilles : c'est de la conscience qu'elle doit estre produicte et non pas de la

langue. Ce n'est pas raison qu'on permette qu'un garson de boutique, parmy
ses vains et friuoles penseinens, s'en entretienne et s'en ioue. » {Ess., 1, 56.)
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sions hérétiques du Nouveau Testament ne doivent être lues

par personne, celles de l'Ancien peuvent être permises par

Tévèque aux hommes pieux et instruits. Quant aux traductions

approuvées, la lecture en étant en général plus nuisible qu'utile,

elles ne peuvent être lues que sur une autorisation écrite donnée

aux laïques, dont on sait de façon certaine que cet exercice ne

fera qu'augmenter leur foi et leur piété. Encore ce rég^ime parut-il

trop libéral par ce temps de troubles, et Clément YIII retira la

permission, la même année où il donnait l'absolution à Henri IV

(17 oct. 1593).

Ainsi, au seuil du xv!!"^ siècle, la division restait très nette.

L'Eglise catholique subissait la langue vulgaire, là où elle ne

pouvait l'écarter; elle entendait même s'en servir, comme elle

a toujours fait des lang-ues vulgaires, pour des missions de

propagande orale ou écrite. Mais elle l'excluait du culte propre-

ment dit, et surtout elle ne s'était pas résolue à comprendre

officiellement, parmi les livres d'édification, la Bible elle-même.

Cette interdiction de vulgariser en France ce qui est devenu

ailleurs le livre par excellence a eu certainement de graves

conséquences, non seulement pour le développement de notre

idiome, mais pour le développement moral de la nation même.

L'influence royale. — Si le français trouvait de si redou-

tables adversaires, en revanche, de Louis XII à Henri III, il fut

appuyé, avec plus ou moins de force, mais de façon à peu près

constante, par la royauté. On ferait un livre entier avec les

préfaces ou même les fragments de préfaces, dans lesquels les

auteurs les plus divers, poètes et grammairiens, médecins et

historiens, conteurs et jibilosophes, remercient François P"",

Henri II, Charles IX, Henri III du soin qu'ils prennent d'en-

richir la langue française. Sebilet et Du Bellay, Des Periers et

Amyot, Heroet et Henri Estienne, s'accordent dans leurs éloges.

Qu'il faille rabattre quelque chose de ces compliments entassés,

quiconque connaît le ton des morceaux auxquels je fais allusion

le sait par avance.

Ce n'est pas, quoi qu'en dise un contemporain, du nom de

François que notre langue a pris le nom de française. Il n'en

est pas moins vrai qu'il y a, sous l'enflure de ces phrases, un fait

réel, que l'histoire de la litlérature a depuis longtemps mis en
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lumière : la royauté a protégé et aidé le progrès des lettres

françaises. Ni François I", ni aucun de ses successeurs immé-

diats n'a institué un professeur de français; il y eut du moins

dès 4543 un imprimeur royal de français, ce qui était aussi un

progrès, le seul peut-être que l'époque comportât. On récom-

pensait ceux qui publiaient en français : traducteurs et écrivains

originaux. Il arrivait même qu'on suscitait leur initiative, et que

leur travail était commandé par un ordre exprès de la royauté.

Et je ne fais pas seulement allusion à des livres comme ceux

de Du Haillan, l'histoire des rois de France pouvant être consi-

dérée comme un véritable instrument de propagande politique.

Bien avant cette date des ordres analogues furent adressés à

toutes sortes d'écrivains. La rédaction même de certains privi-

lèges leur était comme une sorte d'invitation générale. Ainsi je

citerai celui qui fut donné par Henri II à Guy de Bruès pour

ses Dialogues contre les nouueaux Académiciens, le 30 août loo6 ',

où la chancellerie, d'ordinaire plus sèche, insère la phrase sui-

vante : « Nous, desirans singulièrement ceste route ouuerte par

ledict de Brues (faisant grand deuoir de rendre la philosophie

domestique et familière a noz subiects en leur langue mesmes)

estre suiuie par les autres bons et excellens esperits de nostre

royaume, et par iceux petit a petit estre aconduite de la Grèce

et du païs des Latins en ces marches— »

Le goût personnel que plusieurs d'entre les derniers Valois,

à l'imitation des princes italiens, ont professé pour la poésie, et

en général pour les lettres françaises, s'accuse là très nettement;

il est certain qu'un François I" a aimé les beaux vers, comme
il aimait les jolies femmes, les beaux châteaux et les grandes

œuvres des artistes ; il est vrai aussi que Henri III a pris plaisir

à faire alterner avec les conversations de ses mignons des dis-

cussions académiques sur les meilleures espèces de vertus. Mais

à voir toute une suite de maîtres de tempéraments très divers

persévérer avec tant de fermeté dans la même conduite, on se

demande si cette rare constance s'explique suffisamment par

l'impulsion une fois donnée, ou par l'identité des penchants et

des modes qui ont régné, au xvi° siècle, à la cour de France.

1. Paris, Cavellat. 13o7.
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Il semble que les rois ont compris aussi la nécessité d'élever

et d'arracher à leur ignorance traditionnelle les grands qui

les entouraient, soit afin d'augmenter l'éclat et l'agrément de

leur cour, soit dans l'intention plus sérieuse de développer

rintelligence de ceux qui étaient les conseillers et les agents de

la rovauté, et même d'une manière plus générale, l'esprit public.

Or, à cette époque, comme à la notre, l'instruction était réputée

une condition essentielle de capacité. Dans les esprits comme

dans la formule de la chancellerie, sens, suffisance et littérature

allaient ensemble. Ceux qui n'étaient pas clercs étaient à peu

près sans culture, toutes sortes de témoignages l'attestent, et

surtout ils ignoraient le latin \ On ne pouvait dès lors songer à

donner une éducation en cette langue à ceux d'entre eux qui

avaient passé l'âge des études. On prit le seul parti possible,

celui de leur faire des livres en français.

L'honneur de l'avoir conseillé revient à Claude de Seyssel, un

des hommes les plus considérables de l'époque de Louis XII -.

Mêlé activement aux événements du temps, c'était un conseiller

véritable, qui traduisait Trogue Pompée au roi pour lui épar-

gner l'ennui de n'avoir, à son retour de la guerre, à lire que

de fades apologies, qui lui donnait Diodore pour le faire sou-

venir de l'instabilité et imperfection des choses mondaines.

L'absence d'œuvres utiles en français le préoccupait visible-

ment; afin de donner l'exemple, et de faire que les leçons de

l'histoire cessassent d'être perdues pour les nobles et les autres

« qui s'appliquent souuent plus aux sciences que les nobles »,

il se soumit lui-même pendant de longues années au dur labeur

1. En 1327, Jacques Colin, dans la préface du Thucydide de Seyssel, dit formel-

lement que " le roy estime les langues estrangeres i)cu connues parmi la nol)lesse

de son royaume ». En 1537, Saliat traduit la Civilité d'Érasme, en donnant pour
raison que < les gros seigneurs » eux-mêmes ont été rebutés par le latin trop

élégant de l'humaniste de Rotterdam. Flave Végèce est, pour des causes ana-

logues, mis en français, en 1530, à l'usage des futurs chevaliers et chefs de

guerre, qui n'ont pas le latin à commandement. El on pourrait citer et citer

encore. Peletier du Mans s'est ingénié dans un « entre-deux •> de son Dialoffi/c

de Vorthographe (p. 130) à expliquer comment les gentilshommes de son temps
(la grâce à Dieu et au très chrestien Roy François) s'étaient instruits au point que
quelques-uns étaient l'ébahissemenl des gens de robe. Mais la masse continuait

à croire à la contradiction nécessaire entre l'étude des sciences et l'apprentis-

sage de la vie qui convenait à un gentilhomme. Vers la fin du siècle, nombreux
étaient toujours ceux qui se montraient rebelles au latin. Biaise de Vigenère fait

pour eux son César (1582), Guy Le Fèvre de la Boderie leur donne les traités

philosophiques de Cicéron (1581), etc.

2. Voir Dufayard, De Claiidii Seisselii vila et operibus, Paris, 1N'J2, in-8.
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(le faire passer Justin, Sénèqiie, Rufïii, Appien, Xénophon, Dio-

dore et Thucydide en français, s'aidant pour comprendre les

oriiiinaux grecs du secours de « son ayii Lascaris ». Cette œuvre

énorme était déjà un exemple, mais Seyssel l'a éclairée en outre

des conseils les plus nets et les jdus fermes, et dès 1509, dans

une de ces préfaces qui, mêlées de morale et de politique, font

penser à Bossuet, il a posé en principe qu'il fallait que ceux qui

n'ont aucune notice de la langue latine pussent entendre « plu-

sieurs choses honnes et hautes, soit en la Saincte Escriture, en

Philosophie morale, en Médecine ou en Histoire », bref, qu'il

était nécessaire — le mot est à noter, il est là pour la première

fois peut-être, sous cette forme savante — de constituer une

« licterature * en françois ». Qu'ils aient obéi à ces sug-gestions,

ou à leur propre instinct, il paraît incontestable en tout cas que

les rois ont voulu faciliter et étendre l'instruction de leurs sujets

par ce moyen. Ils ont voulu, suivant l'expression de Jacques

Colin, qui, sur l'ordre de François P'', publiait en 1527 le Thu-

cydide de Seyssel, que les grandes œuvres fussent mises « comme

sur ung perron, dont elles fussent veues de toutes parts ».

J'ai émis ailleurs l'hypothèse que peut-être ils avaient eu des

vues encore plus profondes, et une arrière-pensée plus intéres-

sante pour l'histoire de la formation de l'unité française -. En

effet, le même Seyssel, dont je parlais plus haut, instruit par

l'expérience de son séjour en Italie, où il fut un des principaux

agents de l'inlluence française, en était arrivé à deviner l'action

que la diffusion de la langue pouvait avoir pour assurer nos

conquêtes au delà des monts. Et en présentant à Louis XII son

Justin, il y avait joint un très remarquable prologue, où par

de grands exemples il s'efforçait de montrer au roi ce qu'une

politique avisée pouvait tirer de ce moyen : « Qu'ont fait le

peuple et les princes romains quand ils tenoient la monarchie

du monde et qu'ils taschoyent a la perpétuer et rendre éter-

nelle? Ils n'ont trouue autre moyen plus certain ne plus seur

que de magnifier, enrichir et sublimer leur langue latine, qui,

du commencement de leur empire, estoit bien maigre et bien

1. Le moyen àpe disait leHreïire.

i. Voir F. Brunul, Un projet iVenridiir, )nagnifier et publier la langue française

en 1509, dans la Hev. d'hist. tilt., I, p. 27.
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rude, et après, de la communiquer aux pais et prouinces et

peuples par eux conquis, ensemble leurs lois Romaines cou-

chées en icelle. » Et après avoir exposé par quel travail le latin

fut rendu à peu près aussi parfait que le grec, rappelant ensuite

l'exemple de Guillaume de Normandie, il engage le roi à con-

former sa politique à celle de ces « illustres conquereurs », à

faire « enrichir et magnifier » sa langue française. Déjà en

Astisane et dans le Piémont, oii elle est usuelle, son influence

a été telle, que les gens « ne sont pas grandement differens de

la forme de viure de France ». Ailleurs on commence à s'en-

tendre sans truchement, et de la sorte « s'adaptent les Italiens,

aux habillemens et manière de viure de France ». Si l'on per-

sévère « par continuation sera quasi tout une mesme façon »

ou, comme nous dirions en langage moderne, l'assimilation

sera complète.

Gomme tout le mon<le sait, le 10 août 1539, l'ordonnance de

Villers-Gotterets sur la réforme de la justice stipulait, dans ses

articles 110 et 111, que tous les actes et opérations de justice

se feraient désormais en français'. Il se peut qu'il n'y ait entre

la décision prise par François T"" et les conseils de Seyssel

aucune relation, même indirecte, de cause à efTet. Seyssel était

mort depuis l.o20, et ses propositions étaient peut-être depuis

longtemps oubliées. Toutefois j'ai peine à croire qu'aucune idée

j)olitique n'inspirait pareille mesure. Pas n'est besoin de réfuter

l'interprétation vulgaire, d'après laquelle elle serait due à un

caprice du roi lettré, indigné des deholamus et debotavimns du

célèbre président P. Lizet. Il est difficile aussi de s'en tenir aux

motifs allégués dans l'ordonnance même, qui invoque le besoin

de clarté dans les discussions et les jugements. Si cette raison

eût été la vraie, comment ordonnait-on l'abandon des parlers

1. « Et afin, (lit le texte, qu'il n'y ait cause de douter sur rintelligencc desdits

arrests, nous vouions et ordonnons qu'ils soient faits et escrils si clairement,
qu'il n'y ait ne puisse auoir aucune ambiguïté ou incertitude, ne lieu à demander
interprétation.

' Et pour ce que de telles choses sont souuent aduenues sur rintelligencc des
mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d'ores en auant que tous
arrests, ensemble toutes autres jjrocedures, soient de nos cours souueraineset
autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats,
commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploicts de
iuslice, ou qui en dépendent, soient prononcez, enregistrez et délivrez aux par-
ties en langaige maternel françois et non autrement. »
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dialectaux? Pour les plaideurs de toute uue partie du royaume,

le français n'était pas moins une langue savante que le latin

et on le leur imposait sans réserve, môme au criminel, con-

trairement aux tolérances des onlonnances antérieures; or

aucune réclamation n'y put rien changer \

Il est plus probable qu'on avait compris dans les conseils du

roi que l'intérêt de l'Etat commandait l'unilication de la langue,

celle-ci devant faciliter l'unification de la justice, de l'adminis-

tration et du royaume. L'idée était vraisemblablement depuis

longtemps à l'état confus dans les esprits, puisque la chancel-

lerie avait renoncé à toute auti'e langue, et que le rêve d'une

loi unique en français avait déjà hanté Louis XI et peut-être

Philippe le Long -. Mais désormais elle s'était précisée assez

pour qu'on en voulût poser le principe dans la première des

grandes ordonnances législatives, ébauche du code unique qui

devait s'élaborer peu à peu. Quoi qu'il en soit, le pas décisif

était fait; la langue était « hors de page », il y avait une

langue d'Etat.

Ce n'est pas à dire que d'un coup le français devint la langue

du droit; dans les Universités on continua de l'enseigner en

latin. Les livres aussi restèrent longtemps en latin; des juris-

consultes continuèrent même à discuter la <|uestion; mais ces

résistances sont sans intérêt. Par l'onh-e <lu roi, le français

entrait partout oii était la vraie vie juridi(jU('; le reste importait

peu. Désormais, et ce n'est pas là une des moindres consé(|uences

de la réforme, il se développa dans le monde judiciaire un goût

1. " Quant a ces rrieries que vous allègues, ce seruil le luesme qu'il aduinl du
temps du grand Roy François, quand il commanda par toute la France de

plaider en langue Françoise. 11 y eut alors de merueilleuses complainctes, de
sorte que la Prouence enuoya ses députes par douers sa maieste, pour remons-
trer ces grans inconueniens que vous dictes. Mais ce gentil esprit de Roy, les

delayans de mois en mois, et leur faisant entendre par son Chancellier qu'il ne
prenoit point plaisir douir parler en aullre langue quen la sienne, leur donna
occasion daprendre songnensement le François : puis quelque temps après ils

exposèrent leur charge en harangue Fràcoyse. Lors ce fut une risée de ces-

orateurs qui estoient venus pour combatre la langue Francoyse, et neantmoins
par ce combat l'anoient aprise, et par efTect auuient monstre que puisquelle

esloit si aysce aux personnes daage, comme ils estoient, quelle seroit encore»
plus facile aux ieunes gens, et qu'il estoit bien séant, combien que le langaige

demeurast a la populasse. neantmoins que les hommes plus notables estans en
charge public(|ue eussent, comme en robbe, ainsi en parolle quelque praeemi-
nence sur leurs inférieurs. > (Ramus, Grain.. 49 et oO. Iu72.)

2. Commines. Mêm.. VI, i>. On dit que Philipite le Long avait déjà eu cette

idée. Loisel, Dial. des nvoc. ckl. Dupin, 1818, p. 231.
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très vif des lettres françaises: notre langue, pendant un certain

temps au moins, profita grandement des soins qu'on eut d'olle

dans le monde des Parlements, des recherches qu'on lui con-

sacra, et même de l'usag-e qu'on en fit.

Les premiers manifestes. — Ronsard lui-même eut déjà

voulu savoir quels furent « les premiers qui osèrent abandonner

la langue des Anciens pour honorer celle de leur pais », car il

jugeait qu'ils avaient été « véritablement bons enfans, et non

ingrats citoyens », qu'ils étaient « dig-nes d'estre couronnez sur

une statue publique, et que d'âge en âge » on fît « une perpétuelle

mémoire d'eux et de leurs vertus » \ Sur l'un de ces piédestaux

on met généralement le libraire Geoffroy Tory-, de Bourges.

l'auteur du Champfleury. Je ne veux pas disputer à Tory une

gloire à laquelle il tenait tant. Sans doute il n'est pas exact

qu'il ait montré le premier le rôle des langues vulgaires, ce

qui précède l'a déjà fait voir. Son livre n'est pas consacré tout

entier à ce sujet; une part, et une grande part, y concerne l'art

typographique; mais la question de l'emploi du français dans

les sciences n'y est pas moins traitée avant toute autre, en tête

du livre, avec intelligence et avec chaleur.

C'est en 1529 que parut le Champ/Ieury, mais lauteur, s'il

faut l'en croire, en avait, dès 1523, « en fantasiant en son lict »,

conçu le projet. Jugeant que les Romains « auoient eu domi-

nation sur la plus grande partie du monde, et auoient plus

pros[teré et obtenu de victoires par leur langue que par leur

lance », il souhaitait que les François en « peussent autant

faire, non pas pour estre tyrans et roys sur tous », mais qu' « en

ayant leur langue bien reiglee, ils peussent rédiger et mettre

bonnes sciences et arts en mémoire et par escript », au lieu de

« mandier et prendre quasi furtiuement des Grecz et des

Latins » ce que l'on veut savoir des sciences (4 v°). Ce n'est

1. Ed. Blanchemain, VII, 323.

2. Tory, né vers 1480, fut sans doute élève, à Bourges, de Dives (de Ricke).
alla en Italie, et revint se fixer à Paris en 1505. H reçut en 1530 le titre d'im-
lu-inuuir du roi et de 25" libraire de l'Université de Paris. On lui doit la niodi-
iieation du caractère typographique, dilTérentes améliorations dans l'orthographe
(voir plus loin), une traduction de la Table deCebes, île VÉconomique de Xénophon
(1531), de la PolUique de Phitarque (1532), de la Mouche de Lucien (l."i33) et une
édition de VAdoleacence Clémentine (i" éd., 1533). (Voir Aug. Bernard, Geoffroy
Tory, Paris, Tross, 1865.^
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|>as qu'il s'aiiisse de « contemner les langues hébraïque, greque

et latine », mais seulement de « cheminer plus seurement en

sa voye domestique, c'estadire escripre en francois,. comme

François que nous sommes (12 r°) ».

Tory est tro}» modeste pour se proposer lui-même en exemple.

Né « de petitz et humbles parens, poure de biens caduques », il

est content seulement d'être « le premier petit indice a exciter

quelque noble esperit qui se euertura davantage (1 v") ». Déjà

Estienne de la Roche, natif de Lyon sur le Rhosne, Gh. Bouille

(Tory se trompe ici singulièrement sur les sentiments de ce

Rouelles), ont donné l'exemple, l'un dans une Arithmétique,

l'autre dans une Géométrie. Et le dernier y a si bien réussi,

(ju'il « semble y auoir autant fructitîe et acquis d'immortalité

de son nom, qu'il a en tous ses autres Hures et œuures latins

qu'il a faicts studieusement ». Fort de ce succès. Tory appelle

à l'œuvre les « deuotz amateurs de bonnes lettres », il demande

à Dieu d'en susciter, aux nobles seigneurs de leur « proposer

gages et beaux dons ». Il se rend compte qu'on peut objecter

à ces grands projets (jue la, langue vulgaire est encore trop

pauvre, trop changeante et dépourvue de règles; mais les langues

anciennes aussi ont été primitivement dans cet état, avant qu'on

eût « prins peine et mis diligence a les reduyre et mettre a

certaine reigle (i v") ». Il suffira de cultiver la nôtre comme ils

ont fait les leurs, en écartant d'abord ceux qui « la corrompent

et diffament, plaisanteurs, escumeurs de latin et jargonneurs »;

en lui donnant ensuite des règles de prononcer et bien parler.

Ge sera la tâche de « quelque noble Priscian, quelque Douât ou

quebjue Ouintilien francois, qui naistra de bref, au plaisir de

Dieu, s'il n'est desia tout eilifie. » En tout cas, n'en déplaise à

ceux qui croient « que la langue françoise ne soit assez bonne

ni assez élégante », sans attendre les l'éformes qu'il espèi'e,

qu'il appelle et qu'il commence. Tory affirme courageusement

que la matière est ample et féconde, et (jue ni Ennius ni

Plante n'ont travaillé sur une plus riche : « Notre langue est

une des plus Itelles et gracieuses de toutes les langues humaines

(2i- r") ».

Torv se fait ('évidemment illusion sur b's ai'gnmenis (pi'il a

donnés pour le démontrer. Les textes dt^ l'omponius Mêla,
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Juvénal, et Lucien, qu'il cito. n'ont rien à voir aux débats (3 r").

Mais il n'en a pas moins cette persuasion, et il voudrait la faire

partag-er à ceux « qui escrii'oient heaucop de bonnes choses

s'ilz pensoient les pouuoir bien faire en grec ou latin, et qui s'en

déportent de paour de y faire incong-ruyte ou autre vice (24 r') » . Il

espère même amener à cette manière de voir ceux qui, comme

lui, ont prouvé qu'ils sont capables de se servir du latin, en leur

montrant qu'il faut qu' « auec les gens de bonnes lettres le peuple

comuiun puisse user des Hures (1 r") ».

Ainsi Tory comprend et indique les deux progrès essentiels

qui étaient à faire, savoir : augmenter la [troduction intellec-

tuelle, en appelant tous ceux qui pensaient, quelle que fût leur

langue, à y concourir, et répandre cette pro<luction, en la met-

tant à la portée de tous ceux qui savaient lire. 11 est dès lors

certain que son livre, malgré la forme enfantine qu'il a par

endroits, mérite de rester en tête de la liste des plaidoyers écrits

en faveur du français. Il n'en était point jusque-là qui eût montré

si nettement la double manière de décorer ou d'enluminer —

•

les deux mots y sont — la langue française, d'abord par un tra-

vail grammatical intérieur, en la réglant et la polissant, ensuite

par une production littéraire, en composant dans cette langue de

bons et beaux livres.

La médecine. — C'était dans l'ordre des sciences humaines

la plus élevée en dignité; on considérait volontiers que la phir

losophie, l'astronomie, l'alchimie, ou pour mieux dire tous les

arts mécaniques étaient inventés pour soutenir cette « pratique

de la philosophie naturelle sur le corps humain », suivant la

définition de Laurent Joubert. En fait, ces prétentions se justi-

fiaient par le rôle que jouaient les médecins dans le mouvement

scientitique. On peut dire qu'en France comme ailleurs, au

XVI® siècle, ils l'ont conihiit; les grands savants en histoire natu-

relle comme en mathématiques, en physique comme en philo-

sophie, sont des médecins. La médecine prétend à cette époque

être au sommet des sciences. Elle est ydus encore au centre.

La conquête était donc de première inipdilance. Ce (jui la

prépara de la manière la plus efficace, c'est que le français

était en possession indiscutée de deux arts que les médecins

du xvi" siècle rejetaient bien loin au-dessous du leur, mais qui
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ny touchaient pas moins ilc tirs prrs : la pliarmacie et la

chirurgie.

La Chirurgie. — Dès la fin du xv*" sièch^, on voit se créer, à

Montpellier et à Paris, des cours destinés aux chirurgiens et aux

harbiers, et comme ceux-ci sont igrnorants des lang-ues anciennes,

l'enseignement qui leur est donné doit être, au moins en grande

partie, en langfue vulgaire. Toutefois, à Paris au moins, l'institu-

tion de ces cours semMe surtout avoir été une machine de guerre

contre les chirurgiens, avec lesquels la Faculté avait de sérieux

démêlés. xVprès chaque trêve, la suppression des lectures aux

barbiers est décidée, et quand enfin, en l.^ln, les chinu'giens sont

reconnus comme étudiants de l'Université, quand leur confrérie

de Saint-Cosme s'élève à la dig-nité de collège, le latin semble

appelé à y prendre dans l'enseig-nement presque la même place

qu'à la Faculté de médecine. Ce n'est pas de la Faculté de Paris

que devait partir le mouvement.

A Montpellier, les choses semblent s'être passées d'autre

sorte. Au premier professeur Gryphis succéda Falcon, qui

publia en iolo des Commentaires de chirurgie en français.

Déjà, les presses de Lyon avaient fait paraître plusieurs éditions

franc^aises du grand ouvrage du moyen âge, le Guidon de Guy

de Chauliac, et de quelques autres traités anciens. Symphorien

Champier donna un nouveau Guidon en 1503, et bientôt il

semble que les deux villes soient associées pour travailler aux

mêmes progrès, Montpellier fournit les hommes, Lyon leur ouvre

son collège et ses imprimeries.

Je ne dois pas passer sur le nom de ce Champier, bien qu'il

fût par ses ouvrages si divers un homme tout latin, sans mar-

quer qu à cette première époque il osa, un des premiers, affirmer

hautement « qu'il n'estoit pas inconuenient ny de merueille sy

ung Francoys lequel nentend latin, suyuant Guydon, Gunbm (»u

Salicet, ou bien de Vigo, soit plus expert en cyrurgie que ung

Italien bien latin, lequel n'aura sy bien practique ny sy bien

estudie les docteurs latins, que le Frâcoys qui aura très bien

estudie son Guydon, Làphrà et Salicet, et aura praticqué plu-

sieurs années en cyrurgie' ». Sans doute Champier préfère que

d. Les lunecfes des Cyruvçjiës et Barbiers auquelles sont demoslrees les reif/les et

ordonnances et la voye par lesquelles se doijhuent reifjler les bons Ci/ricrr/îens les-
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le chirurg^ien, dont il dresse rinstitution, sache la grammaire et

au moins le latin. Mais il en fait si peu une condition indis-

pensable de mérite, qu'au chapitre suivant il explique au prix

de quelles lectures le jeune chirurgien pourra se passer du latin.

Et sa conviction qu'on pouvait ainsi devenir maître, voire doc-

teur, était telle, qu'il arriva un jour à on convaincre toute une

université. C'était après la victoire du roi contre les « Elveciens

dictsSoyces ». Sacré chevalier par le duc de Lorraine, Champier

suivit son maître à Pavie, où les docteurs 1' « aggregarent en

leur collège ». Mg'r de Guyse y était venu, accompagné d'un

chirurgien picard, nommé Hy|»polite d'Aultreppe, qui pria Cham-

pier de le passer docteur en chirurgie. Celui-ci osa soumettre

à ses nouveaux collègues cette demande, quelque exorbitante

qu'elle fût, d'Aultreppe ne sachant pas le latin. Rendez-vous fut

pris pour la Saint-Thomas, et comme il y avait de vives résis-

tances, Champier demanda à ses nouveaux collègues, si au cas

oij Galien, Avicenne, Isaac israélitique, et Galapt de Balda

reviendraient à la vie, ils ne pourraient obtenir la couronne

doctorale, faute de savoir le latin \ De semblables arguments

queux veuUent viure selon dieu et la rdUjion creslienne. Compose par niesire

Symphorien Campese chevallier et (locteiir regét de l'iiniiiersite de Pauie, sei-

gneur de la Fauerge, premier médecin <k' monsieur le Duc de Lorrayne, et de
Barl. Lyon, P. Mareschal, à la suite du .\h/roi/el des appotkicaires. 15il). Mazar.
Rés. 290i5.

I. " Alors se leuastung tresque scaiiant et docte docteur, nomme Mattheus de
Curte, lequel, a ceste heure, a la première cheere en médecine a Padoe, et dict :

Messire Campese : Nous esmerucillions tous. Messieurs de ceste uniuersile, de ce

que nous auezfaict assembler icy en si gros nombre. Et puis nous présentes ung
homme de toust sans leclre, quil ne scait ny entend latin, et semble que vous
moques ou ioues des docteurs, lesqueulx vous ont fait gros honneur et donne
lU'iuilcgc, que ne fust oncque faict en ceste uniuersite. Alors moy bien doulât
et dcsplaisâl de tel reprouche luy respondis en latin, car en francoys ne me
eusl pas bien entendu : Monsieur mon frère et collègue, ie ne vous veux demander
que une ])etite question, et me auoir respondu seray tresque contemps de vous,

et est telle. le boute le cas que Galien et Auicenne et Isaac I&raeliticque, ou bien
Galapt de Balda fussent de présent en vie, et Galien, pour le bruicl et excellence
de vostre uniuersite, vint a Pauie pour ]»rendre la Lauroe couronne, ou bien
degré de docteur, et Avicenne vint aiiec luy de Arabie, et Isaac de Palestine ou
ludee, et Galapt de Mésopotamie, je vous demande si Messieurs de l'uniucrsitc

les passeroyent docteurs, et deburoyenl auoir la Lauree couronne ou docloralle.

Alors respondit Cursius que ouy, et (jue telz parsonnaiges n'cstoyent a refuser.
Alors ie replicquay : Galien estoyl Grec, et Asiatitiue, naprint oncque la langue
latine. Auicenne csloyt Arabe et ne lentendnyl pas. Isaac estoyl Israellitique, lils

Adoctis du roy de Arabie nomme Salomon, et Galapt estoyl de Mesopolamie ou
Perse, et tous estoyenl ignar^is et ignorans la langue latine, mais ilz estoient très

scauans médecins. La langue nest pas cause de la doctrine, car en tous lan-
gaiges se peult science acijuerre et apprenrlre. Et par raison semldable, cestuy
ilyppolih' Daullreppe et Fr.îcoys Pycardz, lesiiueulx conimunenicnt sont scauans
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rayant nécessairement emporté, Ghampier servit d'interprète,

et la thèse fut passée. Comme le lui dit à la fin de la séance un

des docteurs, Mattheus Curtius, c'était là « chose qui n'auoit oncq

este veue en ceste uniuersite fameuse, ni en aucune autre », et

on comprend que ceux qui vinrent après Ghampier se soient

dont sont a présent JacoI)us F"al)ei', et Caroliis Boailus, par leurs liners (sic)

renommes et famés. Se Hyppolite a estudie plusieurs ans en l'uniuersité de Mont-
pellier, soubs tresscauans docteurs, et a practique en Cyrurgie, bien xx ans ou
plus, en plusieurs prouinces, et est très scauant et expert en cyrurgie et Cyrur-
gien de prince; sy doncques Auicene, arabe, venoit a vous avec sa langue barbare
et arabi(|ue, séries contrainctz, sy le voulies inlerroguer, que ce fust par truche-
ment et interpréteur. Or boutes le cas que Hyppolite soit Auicene, interroges le

en Cyrurgie, tâl practique que theoricque, et sy ne scait a vous aultres Messieurs,
respondre en vraye cyrurgie, repeliez le, ne le passes docteur, mais le rénovez
apprendre sa cyrurgie ou bien en latin ou aultres langues.

< Alors se leuast Franciscus de Bobio, lequel auoit la première cheire en méde-
cine et quatre cens ducaz de gaige, et dict en latin : Seigneur Campese, sil est

ainsy come l'auez dict, et quil (sic) scauamment il responde a messieurs, nous
sommes contemps le passer docteur, et que soyez interpréteur des deulx parties

et truchemét. Alors le me lieue et remerciay tous messieurs de leur bon vouloir.

Et si feis une orayson en la louange de Cyrurgie, et puis ie dictz a Hyppolite :

lieue toy, Hyppolite, et remercie messieurs de leur bon vouloir, et toy prépare a

bien te delFendre, car oncques Hector ne se delTendist mieulx de Achilles, ne
le noble Baiard a Naplez de .\lonce esjjagnol, quil te fault a ceste heure defTendrc;

car ceulx n'auoyent a soy defîendre corporellement que d'ung homme, mais
a ceste foys te fault defTendre spirituellement, et par science acquise de plus

de vingtz Achilles. Alors cômâceast Rusticus, ung de mes singuliers amys, arguer
contre Hyppolite tresi[ue sublillement. le interpretay audict Hyppolite largu-

menl, au<juel il respondit tres([ue bien, laou tous les docteurs se esmerueillerent.

11 replicque. Hyppolite respond encoure mieulx, dont Antonius liuslicus fust

très contêiil. Apres disputast Franciscus Bobius très sublillement et plus phi-

losophallement que medicinellement, dont Hyppolite fust pour le commàcemêt
rauis et estonue, mais moy, côme interprelaleur, luy declaray largument, auquel

il respondict tresque bien; mais de Bobio qui n'entendoit pas la respôce fran-

coyse de Hyppolite dict haultement: 11 n'est possible, seigneur Càpese, que il ayç

faicte la responce telle a mon argument comme le me donnez entendre, car

home qui n'entend latin et oncque ne ouyt philosophie ne ])eult faire ny donner
telle responce. Alors ie luy respondz : seigneur Bobius, Druydes, les anciens phi-

losophes frâcoys, desquelx parle César en son sixième de ces comëtaires, n'en-

tendoyent point latin et sy respondoient a tous aultres, de quelque région qu'ilz

fussent. Hyppocras n'estoit pas logicien et respondit a tous les argumcns des

Abderites, et a tous ceulx de Demochritus, philosophe très grand. A ce fust con-

tempt Bobius; tous les aultres arguèrent, auxqueulx respondict très bien. Sur le

dernier, Mattheus Curtius, tresque scauant docteur, se leuast et dict en latin : Sei-

gneur Campese, tu doys moult aymer ceste uniuersite et le présent colliege, car

tu as obtenu d'icelluy deux choses que oncques furent faictes en ceste uniuer-

site, la première, que toy, qui es Francoys, as obtenu du colliege que tu as este

aggregue du nombre des docteurs et du colliege de Pauie, coiîie si tu estoys ne

a Pauie, laquelle chose ne fust oncque faicte en ceste uniuersite. Et monsieur

de Bobio, Antonius Uusticus, ne le furent oncques du colliege, nisi tan-

quam forenses et extranei. Le second prcuillege que ceste uniuersite vous a

ouctroye, ce que, a vostre requesle, Hz ont passe ung docteur en Cyrurgie qui

n'entend ny ouyt iamais grammaire latine, laquelle chose ne fust oncque
veheue en ceste uniuersite fameuse. Alors me leuay et feis une orayson latine,

par laquelle ie remerciay tous messieurs les docteurs de l'uniuersité de

l'honneur et plaisir qu'ilz m'auoyent faictz... Alors fust faiclz Hyppolite docteur

en Cyrurgie.

HlSTOlIlE DE LA LANGUE. III. 4o
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souvenus d'un pareil précédent, et des doctrines hardies sur les-

quelles il s'était fondé.

A partir de lo30 commencent à paraître, à Lyon, des traduc-

tions importantes : la Pratique de Vigo avec les Aphoinsmes et

Canons de Chirurgie (par Nie. Godin), la Chirurgie de Paul

d'Egine (par Tolet), etc. Mais l'homme qui, sans conteste, paraît

avoir tenu la tête du mouvement est J. Canappe, docteur en

médecine de Montpellier et professeur de chirurgie à Lyon. Dès

1538, dans l'édition qu'il a donnée du Guidon en français, il

montre déjà qu'il se soucie de ceux « qui n'ont estudie aux let-

tres latines » et, coup sur coup, il donne à ses étudiants les

livres nécessaires : d'abord une anatomie traduite de Louis

Vaise, puis, en do4i, YAnatomie des os du corps humain de

Galien, déclarant qu'il s'occupe peu « de messieurs les arcliia-

tres, et des querelles que si souuent ils lui ont obiectees ». A.

ce livre en succède presque immédiatement un autre sur le

Mouvement des muscles. Canappe donne encore le Prologue et

chapitre singulier de Chauliac; bref, en moins de dix ans toute

une littérature chirurgicale est née de ce fécond enseignement,

et le libraire Jean de Tournes peut faire en 1552 un véritable

Manuel '.

Canappe n'est pas, au dire des spécialistes, un chirurg-ien de

premier ordre; il a été surtout un vulgarisateur; toutefois, il est

incontestablement un esprit hardi, dédaigneux des préjugés et

des routines; il traduit les anciens, mais sans croire à leur

infaillibilité, « n'y ayant ne Socrates,ne Platon, ne autres qu'on

doiue approuuer sinon que leurs doctrines soient vraies ». Ainsi,

fermement attaché à l'idée de prog^rès, il s'emporte contre ceux

qui par « auarice ou insatiable cupidité » prétendent « cacher

la science et mettre la lumière dessoubs un muy ». Lui, « il a la

clef », et il veut faire entrer les autres. Parmi les plus g-rands

services qu'il estime pouvoir rendre, il compte celui de donner

des connaissances anatomiques à ceux qui ne sont aucunement

« instituez es lang-ues ». 11 déclare net, et je ne sais si personne

Ta dit alors avec la même force, que « l'art de médecine et

chirurgie ne g-ist ])as du tout aux lang-ues, car cest tout ung de

1. Opuscules de Uiuers aiilheurs médecins, rédigez ensemble pou?- le proufil et

utilité des chirurgiens. (Tolet a été ici le eoUahoraleur de Canaiipc.)



LA LUTTE AVEC LE LATIN 1)75

lentendre en Grec ou Latin ou Arabie ou Franeoys, ou (si tu

veulx) en Breton Bretonant, pourueu (ju'on lentende bien,

louxte la sentence de Cornélius Celsus, lequel dict que les

maladies ne sont pas iiueries par éloquence, mais par remèdes V »

Cette idée est si chère à Canappe, que c'est par elle qu'il

ferme son petit livre du Mouvement des muscles. En tête déjà,

les « doctes » pouvaient lire toute une profession de foi, en latin

celle-là, adressée, sous forme d'épître, à Guillaume Rondelet,

le professeur de Montpellier. Dès les premiers mots, les termes

sont si vifs qu'ils annoncent un manifeste, et cette lettre en est

un. A l'expression alors coui'ante : lahnitate donare, Canappe ose

opposer l'expression, inouïe \\o\iv\ é\\0(\\\e : gallicitate donare. On

lui a reproché de desservir les vieux maîtres; il affirme dès la

première phrase que les vulgariser c'est les servir. Toute la

suite répond à ce début. « Pourquoi, dit-il, aller chercher une

langue étrangère et quitter la nôtre -? Non que je sois assez sot

pour prétendre rabaisser les vrais savants en grec et latin ; je ne

veux que demander que chacun écrive en la langue qu'il connaît

bien. Dioscoride, Galien ont su le latin, Cicéronle grec; ni l'un,

ni l'autre n'en ont pour cela abandonné leur propre idiome.

Mais, dit-on, la Grèce nous surpasse dans tous les genres. Il lui

était facile vraiment de vaincre des gens qui n'opposent aucune

résistance. Je voudrais, poursuit-il, prendre la défense de la

nation française, et soutenir qu'il y a, parmi les nôtres, dans

ce siècle, une niasse d'hommes, qui en tout genre de science

ne le cèdent point aux étrangers, et je prie de croire que je parle

ici en dehors de tout patriotisme et en toute indépendance; une

1. Un mouuement îles muscles'. Paris, Deiiys Janot, 15H, 57 r^-dS r".

2. Joannes Canapacus (iiiliehno Rondeleto MonspessiilanoMedico, S. Falsoque-

rimlur nonnulli noslre elalis medici. Rondelete cliaris. quod libres aliquot Gal-

leni GalUcilale (si ut aiiis suam Lalinitatem, aul Patavinitateni. Hispanita-

lemve, ita nobis vocabiduin hoc innovare liceat) donauerimus. Cuius ego laboris

jn'imus aultior non extili, (jiiambi priores nie viri non indocli hoc prestiterunt

iieque cilra successuni : (juorinn aller secundum arlis curatorie librum ad
(ilauconem, aller lerliuni melhodi Iherapeutice ad Hieroneni Gallice jam reddi-

deral. Nani conlra repulando, neque commodins aliud, neque prestabilius

invenies, quani si eo sernione ulanuir qui nobis nolns est. Cur enim alienani.

ac peregrinam seclabimur linguam, ut nostram deseranius ? Si quideni per-

mnltos novi (ut ingénue fatear), qui ubi vix tria vocabula aut Grèce aut Latine

didicerant, Demosthenem ipsuin, vol Ciceroncni sibi ]iosthabendos (nescio qua
lenieritate) ccnserët... Non sum tanien adeo liebeti. stu])idovc ingeni(^. ut Grèce,

aut Latine doctos infaïuare velini : scd horlari |iotius, ul, <|uaMi (piisque lin-

gnani exacte norit, in ea se exerceat.
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masse qui sont capables (renoncer leurs sentiments dans leur

langue avec politesse, de les (k-rire, les disposer, les éclaircir,

et d'attirer par un charme étonnant les auditeurs et les lecteurs,

non moins certes que les étrangers. Il y a en abondance de ces

gens, tant dans le parlement de Paris que dans les autres villes

de France. J'ai voulu établir une fois qu'il n'y a rien que notre

langue ne puisse exprimer avec propriété, netteté et élégance. »

Tout ce long morceau, qui serait à citer, oi^i Canappe parle

à la fois comme Platon et comme Calvin, est daté de Lyon,

calendes de mars 1541. Il n'a pas passé inaperçu. C'est en effet

dans la traduction de Canappe que Paré a lu Galien.

Y a-t-il pris sa hardiesse en face des préjugés séculaires?

C'est lui, en tout cas, qui semble avoir eu l'honneur de faire

admettre à Paris qu'un homme sans lettres était capable de faire

progresser la science et la pratique ; car, malgré des adversaires

acharnés, les créations de son génie Unirent par être universel-

lement reconnues, et aucun plaidoyer ne valait cette démonstra-

tion. Je n'ai pas à insister ici sur l'œuvre de cet homme illustre;

je rappellerai seulement qu'il n'a jamais prétendu, quoi qu'on

en ait dit, se donner les airs d'un Latin, par l'abondance des

citations antiques ou des mots écorchés, semés dans ses ouvrages.

Tout au contraire, dans un des jtremiers, la Briefue collection de

l'administration aitatomique\ il a dit nettement : « le ne veux

m'arroger que i'aye leu Galien parlant grec ou latin, car n'a

pieu a Dieu tant faire de grâce a ma ieunesse, qu'elle aye este

en l'une et l'autre langue instituée. » S'il y eut à sa thèse (1554)

une comédie instituée pour lui donner un air de latinité, ainsi que

le raconte un pamphlet contemporain, elle fut organisée par les

juges, et subie, non demandée par le candidat. D'un bout à l'autre

de sa vie il demeura fidèle à sa langue maternelle, accusant

même de manquer « d'humanité » ceux qui condamnaient les

interprétations françaises, « au moyen desquelles plusieurs

malades et patients pouuoient estre mieux et plus seurement

secourus ». Quand le recueil de ses œuvres dut paraître, on

insista pour cp'elles fussent en latin, en alléguant fallacieuse-

I. La Briefue collection de VAdministration anatomique ... Composée par

Amhroise Parc, maislrc Barbier chinir)iU'n, Paris, laoO, (niill. Cavellat. (Un des

seuls exemplaires connus se trouve à la Mazarine, liés. 20707.)
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ment le plaisir des étrangers. Paré, déjouant le subterfuge,

déclara au roi qu'il ne s'opposait pas à ce que d'autres les

fissent latines, et montrassent ainsi « qu'il n'y a espèce de sça-

uoir sous le Ciel qui ne soit auec dextérité manié et déclaré auec

perfection en ce royaume ». On essaya aussi de soutenir que vul-

gariser l'art, c'était l'exposer à être « tenu a mespris » ;
il

répondit, avec son maître Ganappe, qu'il y avait là Iden plutôt

de quoi le magnifier et honorera La Faculté, impuissante à le

convaincre, le poursuivit, mêlant à d'autres griefs celui-là, que

Paré avait écrit en français, contre toute tradition et tout respect

i\e son art. Il ne céda pas non plus devant les menaces, considé-

rant « que chaque langue est propre a traicter les arts et a les

donner a entendre ». Son Tvdile sur la pesfe (I068) parut donc

•en français, comme avait paru la Méthode de traicter les playes,

faictes par harquehutes (1543).

Il est inutile, daus une revue rapide comme celle que je fais

ici, de poursuivre plus loin cette histoire. Aux raisons qui avaient

déterminé Paré s'ajoutait maintenant son propre exemple; aussi

vit-on se multiplier les livres de chirurgie écrits en langue fran-

•çaise. C'est en français que Le Paulmier, l'élève de Fernel et

l'adversaire de Paré, traita de la Nature et curation des playes

de pistolle, harquebouse, et autres basions a feu \ que Dalechamps,

autre adversaire, donna sa (!hirur(/îe'\ afin de servir « ceux

qui seroient reboutés pour n'auoir esté nourris aux lettres

anciennes. » C'est en français encore que Francon écrivit son

ouvrage capital sur les hernies (1561). Et on pourrait citer une

1. « le demanderois volontiers si la Philosophie d'Aristote, la Médecine du
diuin Hyppocrates, et de Galien, ont esté obscurcies et amoindries, pour auoir esté

traduicles de Grec en Latin, ou en langage Arrabic, ainsi que firent Auerrhoës,

jEphadius et autres Arabes soigneux de leur Republique? Auicenne Prince de

la Médecine Arabique, n'a-il pas traduit plusieurs liures de Galien en son iargon,

au moyen dequoy la Médecine a esté décorée en son pays d'Arabie? Pourquoy
semblablement ne me sera il permis d'escrire en ma langue Françoise, laquelle

est autant noble que nulle autre estrangere?
le n'ay voulu aussi l'escrire en autre langage, que le vulgaire d'une autre

nation, ne voulant estre de ces curieux, et par trop superstitieux, qui veulent

cabaliser les arts et les serrer sous les loix de quelque langue particulière, en

tant que i'ay appris, que les sciences sont composées de choses, non de paroles,

et que les sciences sont de l'essence, les paroles, pour exprimer et signifier. »

(Œuures, Paris, Buon, in-f», 1607; Au lecteur.)

2. Paris, Guil. Niuerd, lo6"J. Dans une éi)itre dédicaloirc. il éprouve cependant

le besoin de s'en excuser.

3. Lyon, Guil. Rouille, loô'J.
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foule (le noms moins considérables : Pierre Bertrand, Vallam-

bert, Malésieux, François Martel, Siméon de Provanchères, etc.

Deux d'entre eux sont à mettre à part, ceux de Rousset et de

Guillemeau, tous deux élèves de Paré, et très importants dans

l'histoire de l'obstétrique.

La pharmacie. — Ce n'est pas ici le lieu de rappeler l'histoire

de la pharmacie; tout le monde sait qu'ajiothicaires et épiciers

avaient longtemps fait partie d'une corporation unique; ils

venaient seulement d'être séparés ; et de leurs origines modestes

les premiers retenaient encore ce caractère essentiel, de n'être

latins à aucun degré. La chose parait au premier abord surpre-

nante, quand aujourd'hui les boutiques de ces mêmes apothi-

caires restent le dernier asile du latin vaincu. Mais, de fait, la

latinité générale de la corporation ne s'est jamais beaucoup

élevée au-dessus de la possibilité de lire les ordonnances, le

formulaire et les étiquettes. Au xvi" siècle, c'est à peine si elle

en était là.

Symphorien Champier, après avoir essayé de redresser les

erreurs ordinaires ' des apothicaires en les signalant en latin,

met ensuite son livre en français. D'autres, moins bienveillants,

s'égaient des méprises qui se commettent dans les oflicines.

Sébastien Colin, dans son célèbre pamphlet « sur les abus et

tromperies des apothicaires », rapporte sur leur ignorance de

cruelles anecdotes, affirmant qu'ils ne tiennent pas à recevoir des

hommes bons latins, connussent-ils bien les simples, eussent-ils

étudié trois ans sous Monsieur Sylvius, et qu'ils leur préfèrent

ceux, fussent-ils « pastissiers, qui sauent bien batre les espices

et faire des cornetz de papier », entendez des cornets médiocre-

ment creux, et qui tiennent peu de marchandise-.

Dans sa réplique à Lisset Benancio, Braillier n'entreprit pas

de défendre les capacités grammaticales de ses confrères; il

répondit qu'on pouvait parler de tout, même de médecine et

d'apothicairerie en français, et posa la règle qu'il valait mieux

1. Voir le Myronel des Apotliicaires et Pharmncopoles par lequel est demonstre

comment appothiquaires communément errent en plusieurs simples medicines

contre l'intention des Grectz. Lyon; Pierre Mareschal, 1532. réimprimé par

M. Dorveaux. Paris, Welter, 1895. Voir p. 23 et 52 de la réimpression.

2. Voir la Déclaration des abus et tromperies que font les apothicaires,

composée par maislrc Lisset Benancio (anagr. de Sébastien Colin). Lyon,

Micli. Jovc, lool, feuille E, v, 3.
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« estudier chacun en sa lang-ue, que d'emprunter le langage des

estrangers «. Dans sa riposte hardie, il alla même jusqu'à dire

qu'il était fort dangereux de borner la médecine à l'étude des

traités anciens, et de médeciner avec les drogues des Grecs et

des Arabes des hommes qui avaient une tout autre complexion,

et qui n'étaient ni nés ni élevés dans le même climat*.

On devine ce qui devait arriver en présence de résistances

aussi vives : les traités latins passèrent en français. Le Jardin de

Santé avait été imprimé dès le xv° siècle. Dès 1555, Barthélémy

Aneau avait traduit le Trésor des remèdes secrets d'Evonime Phi-

liastre ^. Six ans après, Jean de Tournes, étendant à la pharmacie

ce qu'il avait commencé pour la chirurgie, publiait un livre autre-

ment important, l'édition française du Manuel de Dusseau ^.

C'était un traité élémentaire, mais néanmoins une véritable

« théorique ». Une double préface l'introduisait auprès des lec-

teurs. La première en latin, adressée à tous les professeurs de

l'art Apollinique et aux plus habiles des pharmaciens, était assez

timide, mais la seconde, où l'exemple de Canappe est cité,

respire l'enthousiasme de celui-ci, et peut-être aussi l'ardeur de

Jean de Tournes, éditeur des deux livres. En 1572, Houel, qui fut

un classique, donna, il est A^rai, ses deux livres de pharmacie en

latin \ mais, à la même époque, André Caille publiait successi-

1. Voir Déclaration des abus et ignorances des médecins... composé par Pierre

Braillier, marchand apotliicaire de Lyon, pour reponce contre Lisset Benancio,

médecin, 1" janv. 1337. (Reprod. dans les OEuvres de Palissy par Gap, 389 et

suiv., Paris, 184i.)

2. B. Aneau, Trésor des remèdes secret: par Euonime Philiatre. Livre Physic,

Médical, Alc/iymic, et Dispensât)f de toutes suhstantial.es liqueurs, et appareils de
vins de diverses saueurs, nécessaire a toutes gens, principalement a médecins,
chirurgiens et apothicaires. Lyon, Balth. Arnoullot, lojo. Av. priv.

3. Enchirid, ou manipul des miropoles, sommairement traduit et commenté sui-

uant le terte Latin, par M. Michel Dusseau, Apothicaire, iadis Garde-iuré de
l'Apothicairerie de Paris : pour les inerudits et tyroncles dudit estât, en forme
de théorique; Lion. J. de Tournes, 1361.

Nous auons entreprins, dit le traducteur, de traduire ce traiclé en vulptaire,

«non pour nous exalter en aucune manière, ne mespriser autruy : mais seulemét
pour grâce et en faueur des rudes et nouueaux de nostre art. Gonsiderant que
tous, ne plusieurs n'ont eu, ou peu auoir l'opportunité de la langue Latine.

Aucuns pour l'indigence ou parcité de leurs parens. Les autres pour leur négli-

gence et propre foUie de ieunesse : lesquels toutefois estant ià anancez en ladite

art, et quasi en aage parfait, n'est besoin renuoyeraux champs garder les brebis,
ou rapprendre autre moyen de viure. Ains ne reste que leur donner viandes
propres à leurs maciioires, c'estadire, une certaine et familière exposition à
eux facile de comprendre. Ce que espérons faire et poursuiurc, par le moyen de
la présente traduction. » (L'auteur continue, en citant Ghampier et Canappe. et

en s'appuyant sur leur exemple.)

4. On a aussi de lui des traités français, en particulier Traite de la theriaque
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vomont le Guidon des apoUiicaires de Valerius Conlus (Lyon,

Est. Michel, 1572), et le Jardin médicinal de Mizaud (Jean Ler-

tout, 1578); Dariot écrivait sur la préparation des médicaments

(1582). Bref, nous savons par Laurent Joubert que si les for-

mules restaient latines, si elles passèrent, sous cette forme,

dans le Codex, la corporation ne s'était pas convertie et que

les écrivains qui voulaient se faire entendre de tous, devaient

se résoudre « à rendre, en une langue connue, toutes les parties

de leur art ' »

.

La médecine proprement dite. — Les livres français, dont je

viens de parler jusqu'ici, destinés surtout aux indoctes, phar-

maciens et chirurgiens, ouvraient à la langue française des

parties essentielles de l'art médical : la pharmacie, l'anatomie,

la physiologie. Une partie de la forteresse était emportée.

Quelques-uns en sacrifiaient volontiers d'autres encore : d'abord

la séméiotique, ou étude des symptômes. Nous en avons la

preuve dans l'apparition du livre de J. Eusèbe : La science du

poulx. Le meilleur et plus certain moyen de iuger des maladies

(Lyon, J. Saugrain, 1568.) Que ce fût l'auteur lui-même, pro-

fesseur à Montpellier, ou, comme il le dit, l'archevêque de

Lyon, Antoine Dalbon, qui ait eu l'intelligence de s'en rendre

compte, en tout cas, il est dit fort sagement dans ce livre qu'il

serait ulile que le public, les chirurgiens et apothicaires, pussent

« auoir la connoissance des causes et signes des maladies, pour

en aider le médecin, ou luy en escrire en son absence, et que

et mithridat contenant plusieurs questions générales et particulières... pour leprofit

et iitililp de ceux qui font profession de la Pharmacie, et aussi fort propre à ceux

qui sont amateurs de la Médecine. Paris, J. de Bordeaux, 1573.

1 Voir la Pharmacopée de Laur. Joubert, ensemble les Annotations de J. Paul

Zangmaister. Le tout de nouiieaii mis en françois (Lyon, Ant. de Harsy, 1588) : « le

suis contraint de déplorer un autre mal qui n'est ([ue trop commun, assauoir

que les Apoticaires pour la pluspart se font à croire qu'ils sont dispensez de

scauoir la langue Latine, et par ce moyen ne peuuent entendre les bons auteurs

qui ont escrit de leur art, et qui ont en diivers lieux enseigné tout ce qui est

nécessaire à un bon Apolicaire. De remédier à ce mal, en leur persuadant

d'aprendre la langue Latine, il est impossible, car chacun allègue ses raisons, et

la pluspart se contente de faire comme les autres. Il semble donc bien qu'il n'y

a point d'autre remède, sinon de leur rendre toutes les parties de cest art en la

propre langue qui leur est bien cogneue. » Cf. encore : Les fleurs du Hure des

vertus des /lerbes par Macer Floride. Rouen, 1588. Après l'épître très curieuse,

se trouve une explication en vers des termes médicaux :

Alors que l'herbe et suc dessus le mal tu mets,

Selon les médecins un cataplasme fais :

Mais la pure onction du suc, c'est cpitficme, etc.
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1

nul mal no poiirroit s'ensuyure, si ces parties de médecine

estoventtraietees en langue vulgaire, comme aussi la })hysiologie

et conseruation de santé »

.

A dire vrai, cette dernière science, que nous appellerions Fliy-

giène, n'avait pu depuis longtemps rester en possession exclu-

sive des médecins; les maladies contagieuses avaient rendu

nécessaire un peu partout la création de bureaux spéciaux, et

obligé aussi le public à faire connaissance avec quelques règles

essentielles concernant la toilette, Thabitation, le régiment

On ne pouvait lui donner utilement ces règles qu'en français.

Aussi les traductions et les ouvrages originaux sont-ils, dès 1530,

assez nombreux sur la matière. Un régent de la Faculté de

Paris, André Lefournier, tout en s'excusant, ouvre un des pre-

miers la voie '. Messire Desdier de Montpellier traduit le Livre

dlioùestevobipte; Antoine Pierre, de Narbonne, le Regimen sani-

tatis (1544) ; J. Goeurot, le Traicte de V Entretenement de saute, par

Prosper Calanius (1550); Arn. Pasquet, les Sept Dialogues de

Pictoriits, traictans la manière de contregarder la santé (1557);

Massé, le traité de Galien Des choses nutritiues (1552); A. Val-

gelas, le Commentaire de la conseruation de sanie et prolongation

de vie de Jérôme de Monteux (1559). Un anonyme donne un

Régime de viure (1561); Vallaml)ert imprime ses Cinq remar-

quables Hures de la manière de nourrir et gouuerner les enfans

dez leur naissance \ Bref, il y a là toute une littérature, dans

laquelle on A-oit même se glisser la poésie didactique.

11 ne restait plus possible de préserver que la thérapeutique

ou « curatiue »
; c'est là ce qu'eussent voulu même des hommes

d'esprit ouvert, comme Eusèbe ; mais c'était chose extrêmement

difficile, le développement de certaines maladies au xvi" siècle

1. On ne dit régime que dans la deuxième moitié du siècle; ainsi Blancherose

écrit un : Salutifere et utile conseil auec un regimen aux très dangereuses mala-

dies ayant cours..., Lyon, 1331. Gérard, dans ses Trois premiers Hures de la santé,

n'ose pas employer diète, « que les Grecs nous ont elTrontement desrobé, comme
assez d'autres qui nous feroient grand besoin ».

2. La décoration d'humaine nature et aornement des Dames, ou est montrée la

manière et receptes pour faire sauons, pommes, poudres et eaiies délicieuses et

odorantes pour lauer et nettoyer tant le corps que les habillemens; Paris, J. Saint-

Denys et Jehan Longis, 1530 (Bib. Sorbonne, I, s, IV, 6). L'auteur dit dans sa

dédicace : - Nec sermone metiaris quia Gallica lingua promilur opus. »

3. Poitiers, Marnef et Bouchetz frères, 156o. Dans une préface très orgueilleuse,

l'auteur déclare que cette œuvre est la première de ce genre en langage

français, et que du reste elle tient son rang à part.
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nécessitant une larg:e diffusion des méthodes curatives. Et je

ne fais point seulement allusion ici au mal de Naples, mais à la

lèpre, qui durait encore, et surtout à la peste, qui avait fini ])ar

devenir à peu près endémique dans la plus g^rande partie de la

France, et v exerçait des ravai^es terribles. C'est en français que

Bocellin écrivit sur la lèpre \ et que Thierry de Héry donna son

ouvragée capital sur le mal que Fracastor venait de nommer^.

Mais c'est à propos de la peste surtout que les traités se multi-

plièrent, prônant certaines précautions ou certains remèdes. Il

y en a déjà plusieurs avant 1520 ^ A partir de i.o30, on en voit

éclore dans toutes les villes où on imprime ^ Ce qui est ici à

noter, c'est que, devant le besoin, des hommes comme Gour-

melen, doyen de la Faculté de Paris, se rendent eux-mêmes à

la nécessité de se faire comprendre, et détachent un livre en

français du reste de leur œuvre, toute latine ".

Or, premièrement, ces sujets, n'étaient pas délimités si stric-

tement qu'on ne put joindre à l'étude de la peste, par exemple,

celle d'autres maladies, épidémiques ou non. C'est ce qui arriva

plusieurs fois. Pierre André traita de la peste et en même temps

de la disenterie ". En outre tous ces livres montraient la voie.

Si le français suffisait à exposer la cure de certaines maladies,

pourquoi n'eùt-il pas convenu pour d'autres? Il devait arriver qu'on

rencontrât quelques audacieux, décidés à faire le dernier pas,

1. Practique sur la matière de la contagieuse maladie de lèpre; Lyon, Mace
Bonhomme, 1340, in-4.

2. La méthode curatoire de la maladie vénérienne, Paris, 1552.

3. Par exemple celui de Bunel : Œuure excellente et a chascun désirant de
peste se présenter très utile, Tholo e, 1313, in-4.

4. Je citerai: Sim. NerauU, Le Flagice de peste; Poitiers, Ja(i. Boiichet, 1530,

in-8; — J. Liébaut, Le trésor et remède de la vraye guerison de la peste: Lyon,
Benoist, 1543; — Ant. d'Emery, Antidote ou remède contre la peste; Paris, Gai.

du Pré, 1545; — Og. Ferrier, Remèdes preseruatifs et curatifs de peste; Tholose
Guyon Boudeuille, in-16, et Lyon, J. de Tournes, 1548, in-8; — Franc. Chappuis,
Sommaire co?itenant certains et vrai/s remèdes contre la peste; Genève, 1548, in-8;
— Ben. Textor, De la manière de se preseruer de la pestilence et d'en guérir; Lyon.
J. de Tournes, 1551, in-8; — Mich. Nostradamus, Le remède très utile contre la

peste; Paris, Guil. Niuerd, 1561, in-8 ;
— Ant. Mizaud, Singuliers secrets et secours

contre la joesfe; Paris, Math. Breuille, 1562, in-8 ; — P. André, Traicte de la peste ;

Poitiers, Nie. FOgerois, 1563; — Franc. Valleriole, Traicte de la peste; Lyon, Ant.
Gryphius, 1566, in-16; — Amb. Paré, Traicte de la Peste, 1568; — Cl. Fabri,
Paradoxes de la cure de la Peste ; Paris, Nie. Cliesneau, 1568 ;

— Nicolas de Nancel,
Discours très ample de la peste; Paris, ibid., 1381, in-8 ; — Joubert, Traicte de la

Peste, trad. par Guil. des Innocens; Paris, Jean Lertour, 1581, in-8; etc.

5. Aduertissement et conseil à MM. de Paris tant pour se preseruer de la peste
comme aussi pour nettoyer la ville; Paris, Nie. Chesneau, 1581.

6. Poitiers, Nie. i'Ogerois. 1563, in-8.
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Aussi, aux traductions des vieux recueils de Maître Albert, do

Bernard de Gordon, d'Arnaud de Villeneuve, viennent timide-

ment et peu à peu s'ajouter quelques traités, spéciaux ou non,

en français; Paradin traduit : la Méthode ou hriefne introduction

pour pciïmenir a la connaissance de la vraye et solide médecine;

de Fouchs (Lyon, loo2) ; Claude Martin, les Six principaux Hures

de la thérapeutique de Galien (looi;; J. Lyege donne une Raison

de viure pour toutes fieures (1557); Guillaume Ghrestian com-

mence la série de ses traductions. []n anonyme (Jean Goy) met

en français le Thresor de niedicine tant théorique que pratique de

Fouchs (Paris, Nie. Peletier, 1560). Mais à dire vrai, même en

continuant l'énumération jusqu'au seuil du xvu' siècle, la liste

qu'on pourrait dresser ne serait ni bien longue, ni composée

d'ouvrages bien importants. Deux surtout méritent d'être retenus,

l'un de Sébastien Colin, l'autre de Laurent Joubert.

Le premier contient un véritable manifeste, tel qu'on ne devait

guère l'attendre de son auteur, car Sébastien Colin n'est autre,

comme on se le rappelle, que ce Lisset Benancio qui attaquait

si vivement l'ignorance grammaticale des pharmaciens, et se

plaignait que le Poitou fût rempli de médecins « indoctes et

Thessaliques, qui s'estoient contentez de pratiquer sous quelques

resueurs Arabistes* ». Il démontre ici encore, à grand renfort

de latin, voire de grec, que nul ne peut aspirer à la science,

qu'en commençant par l'étude des langues. Mais il n'en pose pas

moins comme légitime et nécessaire de donner au peuple des

recettes éprouvées dont il a le plus grand besoin. Dans toute la

longue préface, par laquelle il justitie son dessein, ce qu'il faut

considérer, c'est moins les arguments— presque tous empruntés

à Canappe et à Paré — que le ton sur lequel il les présente-.

Quelque pédant qu'il ait été, le grec dont il affecte de farcir

1. Lisset, Atms, feuille D, 1 v°.

2. Sébastien Colin, L'ordre et régime qu'on doit qarder et tenir en la cure dea

fleures: Poitiers, En.Lniilberl de Marnef. lo.ïS. Préface du 8 nov. loo7 : > Pour

faire bref ie stai bien qu'aucuns ne Irouueront bonne nostre entreprise, disans

qu'il ne falloil point traicter telle matière en lantrue vulgaire, et que par ce

moien la médecine en est vilipendée, et tenue en mespris : Ce qui est le con-

traire, car ce que l'en ay faicl. est plustost pour la magnifier, décorer, et honorer...

Et faut qu'ils entendent, que les sciences tant plus elles sont cognues de plu-

sieurs, tant plus elles sont louées : veu que science et vertu n"ont pas plus grand

ennemi qu'ignorance. Dauantage ie leur demandcrois volontiers, la philosophie

d'Arislote, la médecine d'Ilippocrates et Galien, ont-elles esté obscursies et

amoindries pour auoir esté traduiltes en Latin ou en langage Arabie':' qui
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jusqu'à ses épîtrcs ne Fa pas empêché de voir l'utilité qu'il y avait

à vulgariser les sciences. Il en paraît l»ien convaincu, et si la

pensée est souvent empruntée, il semble bien que Colin Tait faite

sienne par l'ardeur, l'emportement même qu'il a mis à défendre

sa cause. Je ne sache personne en effet qui ait osé envoyer se

purger aux Anticyres ceux qui croyaient tout perdu, et criaient

comme Judas à la trahison, en voyant divulguer l'art. Je ne

sache non plus personne qui ait eu la présence d'esprit de décla-

rer qu'il était beaucoup plus difficile de composer en vulgaire

qu'en latin, attendu qu'il y manquait les « anciens noms des

plantes, des parties du corps, de la forme des remèdes ». C'était

un argument nouveau, et bien fait pour étonner les pédants.

Laurent Joubert est assez connu ; on recherche encore comme

une curiosité bibliographique son livre de début, le Traicté des

causes du ris et tous ses accidents ^ Au xvi" siècle, l'homme et

ses livres furent célèbres '\ Dans une lettre à Gui du Faur de

Pibrac^ Joubert semble avoir assez bien caractérisé sa vie, par-

tagée entre deux tâches, l'une de science ])ure et d'instruction

— elle est résumée dans son œuvre latine, — l'autre de vulga-

risation — de là son œuvre française.

L'ouvrage incontestablement le plus considérable que ren-

ferme cette dernière est le livre intitulé : Erreurs populaires et

propos vulgaires touchant la médecine et le régime de santé, qui

parut pour la première fois à Bordeaux, en 1578, cliez Mil-

langes. Ce recueil eut un succès énorme; imprimé en six mois

à Paris, à Lyon et à Avignon, il devint néanmoins si rare,

que bientôt l'auteur fut obligé d'en donner une nouvelle édition

augmentée, qu'une suite vint encore compléter en 1580*.

Cette seconde édition est pour nous beaucoup plus intéressante

que la première, parce qu'elle nous montre comment l'ouvrage

seront doncques ceus de bon iugement, voire omnilingiics, ou cognoissans toutes

langues, qui ne soubliaittent bien lire lucsnie science en diuers langage? voire

quant elles seroient escrites en Breton Bretonant? »

1. Lyon, J. de Tournes, 1560, in-8.

2. Joubert, né en 1329, lit sa médecine à Montpellier (1550), y devint docteur

(155«), reçut le titre de médecin de Henri 11 en 1579, et fut chancelier de l'Uni-

versité de Montpellier. 11 mourut le 21 cet. 1583. Outre le Traicté du ris et les

Erreurs populaires, Joubert a écrit en français une Pharmacopée, soi-disant

traduite et commentée par Zangmaister, Lyon, 1581; un Traicté des Arcbusades;
.plus, Epitome de la thérapeutique, Lyon. J. de Tournes. 15~4, etc.

3. Erreur.i populaires, p. 18.

4. Cette suite a i)aru chez Aboi Lanuelicr, à Paris.
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avait fait scandale, et qu'elle nous fait connaître les objections

diverses qu'il avait soulevées. Les amateurs de vertu, au dire

de Louis Bertravan, qui fait l'apologie de son maître, l'avaient

d'abord accusé d'avoir dédié son livre, qui traitait de matières

très délicates, à la reine de Navarre. Que Joubert eût été en cela

maladroit, ou qu'il ait pu se croire autorisé par l'exemple d'une

reine, auteur de contes, « qui ne sentoient pas moins son caresme-

prenant », c'est une querelle dans laquelle nous n'aA'Ons pas à

entrer, et que Joubert fit cesser en supprimant le nom de Mar-

guerite des éditions postérieures.

Mais ce dont se plaignaient plus encore les avocats de la

décence, c'était qu'on eût scandalisé le lecteur même, et à ce

propos se posait une question très spéciale, mais fondamentale.

La nature des sujets médicaux supportait-elle qu'on les traitât

en une langue intelligible à tous? Le latin seul devait-il braver

1 honnêteté? Joubert accepta que son imprimeur prît les moyens

les plus enfantins pour avertir les lecteurs des passages sca-

breux*, mais il se refusa à retrancher certains développements

délicats : « les chasseurs ne vident pas le gibier qu'ils veulent

offrir ». Puis, non content de se justifier par des exemples, et

celui de la Bible elle-même, de faire remarquer qu'il avait évité

les mots propres, il posa hardiment la thèse, que les mots

propres « ne puent pas », et qu'on parlait bien par mots propres

en hébreu, grec et latin ; qu'au reste ce n'est pas là ce qui cor-

rompt la jeunesse, mais « les liures d'amour (poésies ou prose),

et les contes (soit histoires ou fables) des mechans tours qu'ont

fait les famés a leurs maris ». Paré lui-même, attaqué sur ce

même sujet, ne sut pas répondre si ferme et si bien, se conten-

tant d'invoquer des précédents, et d'alléguer qu'il s'était adressé

aux étudiants seuls.

Cette première question débattue, quasi in limine lilis, une

autre se posait, moins haute en apparence, mais aussi moins

abstraite; on s'était efTrayé, non plus du danger que courait

l'honnêteté bravée, mais la corporation des médecins eux-

mêmes, si on se mettait « a diuulguer leur art au peuj)le, et a

luv faire entendre ce dont les médecins se veulent et doiuent

1. Il iiiar([ue d"un aslérisqiu' ceiix^ que les mariés seuls doivoiil lii'c (p. olJ).
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preualoir ' ». Il v avait danger (ju'il en voulût « abuser, sçachant

plus qu'il ne lui appartient », et (ju'il prétendît désormais con-

tester avec les médecins « presque tous les poincts de la méde-

cine ». Cabrai fit à ces craintes, au nom du maître, une longue

réponse qui mériterait d'êtrerapportée tout entière. Gomme elles

avaient été exprimées à Joubert sans animosité, et en manière

d'avis, sans doute par des confrères, l'apologiste débute par toutes

sortes de concessions. Il fait remarquer qu'on ne semble pas

avoir bien vu les intentions de l'auteur, et qu'un bomme dans

sa situation n'a pu songer à profaner l'art, ni à violer le serment

(ju'il faisait prêter en qualité de chancelier, qu'il ne dévoile

rien, mais corrig^e des doctrines fausses déjà répandues -.

Toutefois, après, ces assurances sophistiques données, Cabrai

en arrive à soutenir le principe : qu'il est légitime et louable

d'apprendre au peuple, comme on a commencé à le faire, à se

préserver des maladies et même à en guérir quelques-unes.

Cabrai considère, et on ne peut douter ici qu'il n'interprète

fidèlement la pensée de Joubert, qu'on n'a pas plus le droit

d'accaparer ces secrets médicaux, qu'on ne l'eût eu de garder

pour soi l'art de faire le pain et le vin.

Et ce qui démontre qu'il n'éprouve, quoi qu'il en dise, aucun

scrupule à répandre les connaissances, même les plus hautes,

c'est qu'il rappelle, en s'y associant, les plaintes qu'on fait des

théologiens, qui se réservent l'Ecriture à eux seuls, et privent

le commun de la pâture spirituelle ^

1. Voir Epislre apologétique à Ant. de Glerniont, liaron de Monloison, par

Barlliélemy Calerai {Err. popuL, 2" part.).

2. " M. Joiil)ert sçait ires bien que les misleres ou secrets de la Médecine et

les principaux points de l'art (propos obscurs et d'importance) ne doiuenl estre

communiqués ou descouuerls aux prophanes. Ainsi nomme-il en quelque lieu,

tous ceux qui ne sont iurcz et assermentez eu l'eschole de médecine : suiuant

le sacré serment d'Hippocras, lequel il ensuit iournellemeut, en faisant iurer

tous les ans un grand nombre d'escholiers, qui veulent ouyr les leçons en l'Uni-

uersité de Montpellier, ou y prendre aucuns degrez. Luy qui en est chancelier

et iuge, auquel l'estroicle obscruation des loix et statuts est en singulière

recommandation (si onques elle fust a aucun de ses prédécesseurs) n"lia garde

de faillir en cela. Aussi n'est-ce pas diuulguer ou enseigner la Médecine aux
prophanes, q de les instruire a bië faire ce qu'ils fôt, et de leur expliquer ce

qu'ils sçauent sans intelligence, par manière de dire. »

3. « .... Et puis? qui jjourra trouuer mauuais que chacun en particulier

sçache entretenir sa santé, pour n'auoir tant souuent besoin du niedecin?

Dira-on (lue M. Charles Estienne, et après luy M. lan Liebault, son gendre,

personnes très doctes et humaines, ayent mal faict d'escrire en François leur

Maison rustique^ où il y a beaucoup de remèdes familiers, et qu'on dict usuels,

non seulement à conseruer la sanli' ou se ]u-escruer de ]iltisieni's maladies, ains
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Ainsi il me paraît hors de doute «fue Joiibert a pensé sur ce

sujet avec une grande liberté d'esprit, et s'est élevé bien au-

dessus de ses contemporains. Il a môme été plus hardi qu'il ne

voulait le laisser paraître, comme le prouvent différentes autres

publications de lui : son petit manuel de thérapeutique, ses

paradoxes sur la révulsion, etc. 11 ne s'agit plus là, en effet, sim-

plement de chirurgie, de pharmacopée ni d'hygiène, mais des

arcanes mêmes du métier. Toutefois Joubert n'a pas été immé-

diatement suivi. On vit l»ien des paracelsistes, comme Roch

Baillif de la Rivière, suivre l'exemple de leur maître, et rompre

avec le latin. Mais j'ai dit ailleurs quelles mesures on prit

pour s'opposer à la dangereuse invasion de la médecine chi-

mique. Baillif eut des émules, le gros de l'armée des médecins

demeura fidèle aux dieux qu'un impie avait osé brûler, et aussi

à leurs prophètes. Le latin barbarisque, dont parle Champier,

resta en usage; il faudra au siècle suivant le rire de Molière

pour achever la déroute des docteurs. Autour de 1600 ils

tenaient encore bon.

Les sciences mathématiques. Arithmétique et géo-

métrie. — A lire GeofTroy Tory, qui ne trouve à citer comme
livre de science en français que l'Arithmétique d'Estienne de la

Roche, dit Villefranche ', et la Géométrie de Charles de Rouelles %

on serait tenté de croire que c'est par la mathématique que le

français a pénétré dans la science. Il n'en est rien. L'xVrithmé-

tique de Villefranche, comme presque toutes celles qui l'ont

suivie, parmi lesquelles je citerai celles de Boissière '\ Peletier

aussi d'en guérir plusieurs? Ainsi le liure inlilulé Thresor des panures, est bien
veu et receu de tous. Ainsi la lielle œuure de M. Simon de Valambert, touchant
la nourriture et maladies des enfans : et plusieurs autres semblables, qui ne
sont qu'en langage François. Au contraire, il seroit de besoin, que tout ce dont
le peuple est capable, concernant sa santé, fut en langue vulgaire, pour son
profit; sans luy enuier ce bien, qui est d'une Ennie totalement ennemie du
genre humain. »

1. Je n'ai vu de ce livre que l'édition intitulée Arismetique et Géométrie, à
Lyon, Gilles et Jac(|ues Huguetan, I."i38, in-P.

2. Le livre amiuel Tory fait allusion est L'art et science de Géométrie aitec les

fif/ures sur cluiscune reigle, par lesquelles on peut facilement comprendre ladite

science. Paris, Henri Estienne, Iol4, in-i. J(; ne l'ai pas rencontré, mais dans La
Géométrie pralii/ue, composée par le noble philosophe, maistre Ch. de Bouelles.
et nouvellement par luy reueue, augmentée et grandement enrichie, Paris, Hier,
de Marnef et Guill. Cavellat, 15G0, Bouelles laisse voir que c'est moins de son
plein gré que pour obéir au désir des praticiens, qu'il a adopté le français, qu'il

n'estimait guère. Voir la préface, datée de Noyon, nov. 1542.

3. Dès le commencement du siècle on avait traduit celle de Jean de Lortie (Lor-
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du Mans ', Cathalan -, P. de Savonne \ La Tayssonière ^ Jean

Trenchant % Chauvet \ Fustel ', est avant tout un livre pratique,

traitant moins « de la science du nombre que de la pratique des

affaires. » On y trouve pêle-mêle des règles relatives au change

des monnaies, aux réductions des mesures les unes aux autres,

le régime des foires, des calculs faits; bref ce sont en général

des livres de « marchands, financiers, trésoriers, receveurs, affi-

neurs » plutôt que d'étudiants. C'est ce qui explique que Lyon

en ait tant imprimé.

La géométrie française est également tout élémentaire. C'est

pour des ouvriers et des artisans (|ue de Bouelles avait écrit la

sienne, et s'était commis à employer la langue vulgaire ^ Les

rares manuels qu'on rencontre ensuite sont tlu même ordre.

On trouve de même des traités de perspective, et d'architec-

ture civile ou de fortification en français ^ Il est visible que la

science appliquée, s'adressant à un public qui n'est pas latin, est

obligée de se faire française de bonne heure. Mais la science pure

reste à peu près fidèle au latin. C'est en latin que Goupil,

Budéon, Fernel, Oronce Fine, que Peleticr du Mans et Ramus

eux-mêmes disputent de la quadrature du cercle et de l'angle

de contingence.

Toutefois, vers le milieu du siècle, quelques symptômes font

pressentir que, là aussi, le règne exclusif du latin est menacé de

finir. C'est d'abord une page de Peletier du Mans, qui tout en

restant, comme je l'ai dit, fidèle à son latin, quand il parlait des

tega). Elle fut imprimée par Baland le 23 oct. 1513 (privilège du M janvier 1514)

sous ce litre : Œuure très subtile et profitable de l'art et science d'arislmelique :

et géométrie translate nouuellement d'espaignol en francoys...

Celle de Boissière est intitulée: L'art d'Anjllunetique contenant toute dimension

singulière et commode tant pour l'art militaire que autres calculations. Paris,

Amet Brière, 1354, in-4.

1. Peletier du Mans, L'arithmétique départie en quatre Hures. Lyon, J. de

Tournes, 1534, in-8.

2. Ar'ithmet'ique et manière d'apprendre a chiffrer Lyon, Th. Payan, laob.

3. Arithmétique. Paris, Nie. du Chemin, lo65.

4. Compost arithmetical, Lyon, Ben. Rigaud, io07. Briefue arithmétique. Ib.,

laliO, in-i6. Les principau.r fondemens d'arithmétique, Ib., 1311.

3. Ai'ithmetique : Ensemble un discours des changes... Lyon, M. Jore. 1371, in-8.

6. Les Insl'itutions d'arithmet'ique, Paris, Hierosme de Marnef, 1578, in-8.

7. L'arithmétique abrégée coniointe a l'unité des nombres. Paris, 1388, in-f*.

8. La Practique de Géométrie avec l'usage du Quarré géométrique; Paris, Gille

Gourbin, 1373, in-4.

9. Il y en a déjà un bilingue en 1309 : J. Viatoris, De artificiali perspectiva.

Tulli, in-f" (Bibliothèque Mazarine, 4720 f.); le texte est accompagné d'une tra-

duction inlerlinéaire.
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lignes et des noinl)res, entrevoit cependant que rien ne serait

pour le français d'une utilité plus grande à conquérir, que le

royaume de ces sciences, où « la vérité est manifeste, infaillible

et constante ». « Pansez, ajoute-t-il, quelé immortalité elespour-

roçt aporter a une langue, i etans rédigées en bonne e vreyé

mefode '. » Combien ces vues, inspirées, du reste, de l'histoire

de la science arabe, étaient pénétrantes et hardies, on le voit

assez, sans qu'il soit besoin d'y insister : rêver de donner l'éter-

nité au français, en l'attachant à une œuAre d'une vérité éter-

nelle, était d'un homme qui pensait.

Est. Forcadel eut le courag'e de mettre l'idée en pratique, non

seulement dans son enseignement, mais dans ses livres. J'ai

déjà eu l'occasion de dire qu'il osa lire en français au Collège

royal; en outre il donna toute une série de traductions des

anciens : Archimède, Euclide, Proclus, ou des modernes, comme
Oronc-e Fine; ses propres traités sur l'arithmétique sont aussi

en français ^ Nul doute qu'il n'eût entraîné quelques disciples,

s'il ne fût mort assez tôt, peu après Ramus. On vit bien se pro-

duire quelques essais; Gosselin traduisit l'arithmétique de Tar-

taglia -^ Simon Stevin donna à la suite de son Arithmétique des

éléments d'Algèbre ^ (1585), mais en somme le français avait si

peu pris pied dans la haute spéculation, que l'œuvre du grand

Yiete, le seul homme que la France du xvi" siècle puisse opposer

aux Cardan et aux Tartaglia, est en latin, et Yiete n'est mort

qu'en 1603.

L'astronomie. La cosmographie, la géographie. — Il ne semble

pas (|u'il y ait de science plus éloignée de la vie prati(|ue que

l'astronomie ; il y en avait peu au contraire qui v fût plus inti-

mement mêlée, au xvi" siècle. D'abord elle avait, comme la

chiromancie et toutes les autres méthodes de divination, le

privilège de parler à l'homme de son avenir, c'est-à-dire de ce

(|u'il désire le plus connaître; c'était elle (jui apprenait à distin-

I. liuil. (le l'or/liof/,'., 2'' livre, p. "G, éd. J. de Tournes. i'.JQi).

2. Aiilh}neU(fue; Vavis, GuU. Cavellat, 1556, in-4. Second Hure de l'Arithmétique,
ibid., lo57, in-4. Troisième Hure, i/jid.,l'àsS, in-4. Arithmetic/ue entière et abhregee;
Paris, Cil. Perier, loOo, in-V. AritInnétique par tes gects, Paris, Cavellat, 1359, in-8.

3. L'oritlimetique traduicte d'Italien auec toutes les deynonstrations matJiema-
liqups, Paris, Gilles Beys, in-8.

4. L'Arithmétique, contenant les computations des noinbres arillnnctiques ou
vulgaires : aussi l'AlgeOre avecles équations de cinq quant ilcz, Leyde, IManlin, lo85.

IllSTOIHE DE LA LANGUE. UI. 44
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guer les aspects des astres et leurs influences, qui lisait les

présages contenus dans les comètes, les éclipses, et, malgré

les railleries de Rabelais et de quelques autres, la foi en ces

méthodes demeurait encore presque entière. 11 suflît pour s'en

convaincre de rappeler le succès de Nostradamus (1555). Ses

prédictions sont en français, autant qu'on peut appeler français

son grimoire barbouillé de mots sibyllins. Il en est ainsi de la

plupart de ses rivaux '
: qu'ils annoncent ou contremandent le

« décès du monde », ils adoptent le plus souvent la langue à l'aide

de laquelle ils peuvent le mieux frapper les imaginations. Ils

acceptent même de discuter en vulgaire pour ou contre les prin-

cipes de la science, sur sa valeur et sa légitimité. Il y a au

xvi^ siècle toute une littérature astrologique en français -.

En second lieu l'astronomie, même ramenée à son but véri-

table, comportait des applications diverses aux calculs de l'hor-

logiographie, et surtout à la navigation. La pratique des instru-

ments, tels que l'astrolabe, l'anneau astronomique, le compas,

était nécessaire à nombre de gens ignorants des lettres anciennes.

Aussi compte-t-on de nombreux ouvrages et opuscules, destinés

à vuluariser ces connaissances essentielles '\

1. G. de Chevalier, Le dccez ou fin du monde; Paris, Roi), le Fizolier, IbSi,

in-4. Cl. du Verdicr, Discours, contre ceux qui 'par les grandes conionctions des

Planètes, qui se doiuent faire, ont voulu prédire la fin du monde; Lyon, Barth.

Honorât, 1583.

2. Je citerai : Turrel. Le Période, c'esl-a-dire la fin du monde.... Fatale preuision

par les astres, Lyon, 1531. — Ogier Ferrier, lugemens Astronomiques sur les nati-

uitez, Lyon,J. de Tournes, 1550, in-S. — Ant. Couillard, Les prophéties, ou entre

autres choses il demonstre que Dieu sans autre ai/de régit et gouuerne toute la

machine, et peut seul, non pas les hommes, iuger des choses futures; Paris, Ant.

le Clerc, 1555, in-S. — Ses contredicts aux faulses et abbusifues prophéties deNostra-

damus... Paris, Ch. L'Angelier, 15G0, in-8. — Léger Bon temps, Narration contre la

vanité et abus d'aucuns plus que trop fondez en l'astrologie iudiciaire et deui-

neresse; Lyon, Ben. Rigaud. 1558, in-lG. — Cl. Dariot, Introduction au iugement des

Astres. Auec un traicté da élections propres pour le commencement des choses;

Lyon,Maur. Le Roy, 1558, in-4. ~ Pontus de Tyard, Mantice ou discours de la

vérité de diuination par Astrologie, Lyon, J. de Tournes, 1558. — Mizaud, Les

louanges, antiquitez et e.rcellences d'Astrologie, Paris, Th. Richard, 1563, in-8. —
Secrets de la lune, opuscule non moins plaisant que utile sur le particulier consent

et manifest accord de plusieurs choses du inonde auec la Lune, comme du Soleil,

du sexe féminin, de certaines testes Paris, 1571, in-8. Harmonie des corps

célestes et humains, Irad. par Jean de Montlyard, Lyon, Ben. Rigaud, 1580. —
Jean de la Taille, La Geomance abrégée pour scauoir les choses passées, présentes

et futures, Paris, Luc. Breyer, 1574, in-4.

3. Focard, Paraphrase de l'Astrolabe. La Sphère, l'Astrolabe. Le miroir du
monde Lyon,J. de Tournes, 154G, in-8. — Doniinic Jacquinot: L'usaige de l'As-

trolabe, auecun traicté de laSphere, Paris, Jehan Barbé, 1545, in-8.—Bassan lin, Par«-
phrase et amplification de l'usaige de l'Astrolabe.... Lyon. J. de Tournes, 1555, in-8.
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Il en est de même en ce qui concerne la géographie, alors

confondue dans la cosmographie. Des guides, des itinéraires,

des cartes en français paraissent de bonne heure *.

Mais les études théoriques elles-mêmes sur le monde ont visi-

blement excité assez d'intérêt pour qu'on tentât de les répandre,

et de faire qu'aucuns, suivant le mot du traducteur de Sacro-

bosco, ne pussent plus « s'excuser de l'étude de tant belles

sciences, comme ils font, quand elles sont écrites en latin ».

Le mouvement semble s'accuser surtoutaux environs de 1530.

ElieVinet traduit en loi4 la Sphère de Proclus; Goupil, en 1550,

celle de Piccolomini; en 1551 paraît en édition française celle

d'Oronce Fine'; en 1552, celle de Munster, dont Belleforest

devait tirer son célèbre ouvrage : la Cosmographie uniuerseUe

(1575). En 1556, Cl. de Boissière fait encore passer en français

les Principes d'Astronomie et Cosmographie de Gemma Frison

^

En même temps on voit se multiplier des exposés géographiques

proprement dits, généraux ou particuliers. Antoine du Moulin

donne sous le titre de Recueil de diuerses histoires touchant la

situation de toutes régions et pai/s, un livre de Jean Boem (1544).

J. Temporal, sous le nom (VHistoriale description de fAfrique,

rassemble une série de voyages (1556), etc.

Et il est visible que si certains de ces livres n'ont d'autre objet

que de satisfaire la curiosité du public, quelques-uns s'inspirent

d'une idée plus haute. Je citerai particulièrement les Institu-

tions astronomiques de J.-P. de Mesmes *. Dans un proème, qui

suit la dédicace, visiblement inspiré par l'enthousiasme de Ron-

sard, De Mesmes traite la question de langue, presque comme

1. La Giiidr des cliemhis de France, par Charles Estieiine, Paris, loo2. — Les

voyages de plusieurs endroits de la France en forme d'itinéraire et les fleuues

de ce royaume, par Charles Estienne, docteur en médecine. Paris, loo3.

Lacroix du Maine nous a même conservé le titre d'un livre de cet ordre,

bien antérieur : Calculation, description et geograpliie vérifiée du royaume de

France, tant du tour, du large que du long d'iceluy, decliiffree par le menu
iusques aux arpents et pas de terre en iceluy compris le tout calcule et

somme par maistre Loys Boulenger, très expert geometrien et astronome;
imprime à Lyon, lo23. (L'ouvrage est perdu.)

2. La sphère du monde proprement ditte Cosmograpliie, composée nouuellement

en François: Paris, Mich. Vascosan, in-4.

3. Paris, Cavellat, 1556, in-8.

4. Les Institutions astronomiques contenans les principaur fondemens et pre-

mières causes des cours et mouuemens célestes, avec la totale reiiolution du Ciel\

Paris, Mich. Vascosan, 1557. Le livre est dédié à M. de Roissy de Mesmes, con-

seiller du Rov.
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Estienne et comme Montaigne, en montrant autant d'enthou-

siasme que l'un pour sa nation, en exprimant les idées de l'autre

sur les causes de l'infériorité des modernes, obligés à perdre leur

jeunesse à l'étude des mots, au lieu de s'adonner aux longues et

continuelles observations « oug-isentles sciences speculatiues ' ».

Je ne serais point étonné que parmi les géog^raphes, quelques-

uns aient pensé à peu près comme De Mesmes, au moins sur le

dernier point. Car si certains voyag^eurs avaient été partag-és

entre le désir de faire connaître leurs découvertes au monde

entier, en les écrivant en latin, et le dégoût d'abandonner pour

ce travail d'école quelques instants de vie active et utile ', d'au-

tres se sont montrés jdus dédaigneux du soin de se faire con-

naître, et plus soucieux des choses que des mots. Un des plus

hardis en ce genre est Thévet, qui, dans sa Cosmographie imiuer-

se//e, demande ironiquement aux géographes de cabinet, occupés

à ressasser les anciens, « si la nature s'est tellement astrainte et

assuiettie a leurs dits, qu'il ne lui fust plus loisible de changer

a l'avenir les choses dont ils auraient fait mention. » Pourquoi

alors Pline ne s'est-il pas tu, puisque Strabon l'avait précédé •^?

La philosophie. — La philosophie n'était pas pour les

hommes du xv]' siècle ce qu'elle est pour nous. Elle embrassait,

outre ce que nous appelons proprement ])hilosophie, l'ensemble

de l'étude de la nature, ce qui fait aujourd'hui l'objet de la phy-

sique, de la chimie, de la météorolog'ie, des sciences naturelles.

En 1593 encore, paraissait une Phi/sique franroise, par M. J. de

1. « le Yoy desia la poésie et l'histoire Françoise hors de page : les deux philo-

sophies, moralle et naturelle, sortâs de nourrice : et les mathématiques en

leurs naissances. bon Dieu, faictes moy la grâce de les voir une fois toutes

hors de tutelle et d'aage, et (ce que plus ie désire) vrayes et bonnes Fran-

coises.. Lors (comme i'espere) les bons esprits François ne consumeront plus la

meilleure partie de leurs premiers ans à parler et escrire disertement en Grec

et Latin, côme ilz font auiourdhuy : car preuoyans la vie des hommes estre de

peu de durée, les arts et sciences longues, difficiles k comprendre, et plus

difficiles à practiquer et mettre en usage par les lettres estrangieres, ilz les

apprendront en François sur la verdeur de leurs aages, et les obserueront à

mesure que la raison, le iugement et l'aage croistront. Par ainsi les sciences

speculatiues viendront h leur poinct parfaict, et mesmement la céleste doctrine,

qui gist totalement en longues et continuelles obseruations. >

2. Sans parler des récits traduits, comme ceux de Vcspuce, il y en a d'origi-

naux en fran^'ais : J. Cartier, Brief récit de la nauigationfaicte es isles de Catiada,

Paris, la4o (Mazarine ol7o7, Réserve).

3. Voir la Cosmofjraphie iiniuerselle. Préface; Paris, Pierre l'Huillier, lo7o,

in-f°. On a de Thévet les Sin;/ularitez de la France anlariicque, autrement nommée
Amérique, Paris. 1558; et Cosmographie de Leuant, Lyon, J. de Tournes et Guil.

Gazeau, 1356. in-4.
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Chainpaignac, à laquelle était joint un Traicté dp t immortalité

de famé '. Ce rapprochement n'était pour étonner personne

alors '. C'étaient deux morceaux, détachés d'un ensemble qui

devait contenir logique, physique, éthique et métaphysique;

l'auteur ne pouvant pas « se délivrer des deux dernières par-

ties » avait détaché des fragments. Un Palissy a été à la fois

physicien, chimiste, géologue, minéralogiste. xVussi les divisions

qui suivent ont-elles quelque chose de tout à fait artificiel.

La, chimie. — Elle continue encore, pendant tout le xvi" siècle,

à chercher la transmutation des métaux et la réalisation du grand

œuvre, et pour s'ouvrir à tous ceux qui convoitent d'y réussir

elle met ses secrets en français. Le pape Jean XXII, Augrurell,

Bacon ^ etc., ont été traduits avant 1560. Et leurs imitateurs

Bern. de ïrevisan, Vig"enère, Denis Zecaire, le plus célèbre

d'entre eux, se servent également de la langue A'ulgaire, ou, pour

mieux dire, de la langue conventionnelle qu'on s'était faite dans

ce monde spécial, langue dont le français fournissait la matière,

mais dont une convention allégorique permettait seule d'inter-

préter les mots *. De la sorte les initiés pouvaient « boire à la

fontaine de science », mais le public en restait éloigné ^ C'était

précisément ce qu'ordonnait la tradition des anciens; on com-

muniquait sans profaner.

La vieille science, quoique vivement attaquée, poussa un nou-

veau et vivace rejeton, quand l'alchimiste Paracelse eut imaginé

d'appliquer à la médecine les préparations chimiques, et fondé

ainsi la chimie médicale. Or, Paracelse ne savait pas le latin

et faisait à Bàle ses cours en allemand. Ceux qui introduisirent

1. Bordeaux, Millanges, 159o.

2. Certaines expressions restées dans la langue rappellent de quoi s'occu-

ltaient les anciens philosophes, ainsi /jien'g philosophale.
3. Jean XXII (pape), L'elLvir des philosophes, autrement Vart transmutaloire des

métaux. Lyon, Macé Bonhomme, 1557, in-S. — Augurell, Trois Hures de In facture
de l'or. Lyon, Guil. Bouille, 1541, in-16. — Boger Bacon, Le miroir d'Alquimie, tra-

duict par un gentilhomme du Dauphiné (Jac. Girard de Tournas); Lyon, Macé
Bonhomme, 1557, in-8.

i. Bern. de Trevisan, Philosophie des métaux, 15GS ; D. Zécaire, Opuscule ti-es

excellent de la vraije Philosophie naturelle des métaux; Anvers, Guil. Svlvius
1568, in-8.

5. Zécaire, o.c, 5. < En la tierce et dernière partie ie declareray la practique,
de telle sorte qu'elle sera cachée aux ignorans, et monstree comme au doigt
aux vrays enfans de la science.... •' •< 11 est défendu par l'ordonnance diuine de
publier notre science, en termes telz qu'il/, soient entenduz du commun. •

(Ib., 10. Cf. p. 6.).
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ses doctrines ne pouvaient, sans renier le maître qui avait brûlé

Hippocrate et Galien, donner en latin YAntidotaire spagyrique,

et exj)liquer les vertus des trois principes. Mais, malgré les débats

de la fin du siècle, c'est plus tard que doivent s'engager les

polémiques entre l'ancienne et la nouvelle médication.

Quant à la chimie proprement dite, elle eut en France, au

xvi" siècle, pour créateur et pour représentant principal un homme
qui n'était « ne grec, ne Hel)rieu, ne Poëte, ne Rhetoricien,

ains un simple artisan bien pouurement instruit aux lettres » :

Bernard Palissy. Pendant un certain temps cette ignorance le

faisait même douter de la portée et de la valeur de ses décou-

vertes. « l'eusse este fort aise, nous dit-il lui-môme, d'entendre

le Latin, et lire les liures des dits philosophes, pour apprendre

des uns et contredire aux autres » [Œuvres, éd. Gap., p. 269).

Plus tard, il commença à parler de toute la tradition avec un

dédain assez dégagé. Ayant de quoi « clore la bouche à ceux

qui demandoient comme il estoit possible qu'un homme pust

scauoir quelque chose et parler des effects naturels sans auoir

veu les liures latins des philosophes », assuré de convaincre

quiconque « voudroit prendre la peine de venir voir son cabinet »

,

il n'hésita plus à « aduertir ses lecteurs qu'ils se donnassent de

garde de enyurer leur esprit de sciences escriptes aux cabinets

par une théorique imaginatiue, ou crochetée de quelques liures

escrits par imagination de ceux qui n'ont rien practiqué » {Ih.,

p. 132-133). Toutefois ni ces paroles hardies, ni l'exemple de

Palissy n'eurent le retentissement qu'ils eussent pu avoir. Les

progrès qu'il a fait faire à la chimie pratique et théorique

restèrent obscurs, comme l'homme lui-même. Il eut l'envergure

d'un Paré, il n'en eut pas l'influence.

LsL physique. — Elle est presque toute latine encore. Cepen-

dant les livres des anciens, qui faisaient le fonds des connais-

sances, passent en français d'assez bonne heure. Le Traité du

monde d'Aristote est traduit }tar Meigret en 4541 et par Saliat

en 1543; VHisloire naturelle de Pline, par Meigret en 1552, et

par du Pinet en 1562. Les Prohle7nes d'Alexandre d'Aphro-

disée, mêlés aussi de physique et de médecine, sont faits français

en 4555 par Heret'. Les ouvrages importants des modernes,

\. Paris. Guil. (iuillard. Voir : Aux lecteurs, p. 103.
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de Cardan, de Lemniiis, de Bruccioli, etc., furent aussi mis en

langue vulgaire « bien que les choses de la philosophie naturelle

ne s'y peussent aisément traiter, n'ayant iamais que hien peu

este escrites en ceste langue ' ».

Lhoimeur d'avoir donné un des premiers livres originaux

revient à Symphorien Champier, dont nous avons déjà parlé, et

qui a été un des plus remarquables polygraphes de son temps.

Mais, en général, ces livres sont sans aucune importance, h'Aca-

démie française de La Primaudaye, avec ses Suites, forme un

recueil volumineux, mais dépourvu d'intérêt et de nouveauté ^.

Le Discours de Du Perron, dont je parle ailleurs, est un mélange

illisible de log-omachie métaphysique et de physique propre-

ment dite; le Discours de Meigret de la Création du monde, et

d'un seul créateur par raisons naturelles, est clairement écrit,

mais sans portée '. Le Traicté de la vérité des causes et effecls

des divers cours, mouuements, flux, reflux, et saleure de la mer

Oceane de Duret appartient déjà au xvn^ siècle \ Bref, celui

qu'il faudrait citer ici encore, comme en chimie, c'est Palissy,

auquel l'hydrostatique doit ses premiers principes, qui a vu les

causes de l'arc-en-ciel, la porosité des corps, deviné l'attraction.

Je ne reviendrai pas sur ce qui en a été dit plus haut.

Je dois cependant signaler encore qu'une tentative a été faite

avant 1600 pour donner au public une encyclopédie des sciences

physiques. Fr. de Fougerolles entreprit de traduire l'ouvrage

que Bodin avait écrit en latin sous le titre de Théâtre de la

nature. Le livre parut en 1597 chez Jean Pillehotte, à Lyon.

Il constituait visiblement encore une nouveauté, car le traduc-

teur prit soin dans une longue préface, non seulement de

donner en garantie les noms de ceux qui l'avaient sollicité,

mais de justifier leur désir par les arguments ordinaires, et

les exemples de Galien, Plutarque, Celse et Gicéron, que nous

avons vus tant de fois cités.

Les sciences naturelles. — Ici le xvi' siècle a marqué

une rénovation complète de la science. Tout en commentant

1. Lyon, Guil. Rouillt-, looG.

2. Académie françoise. Paris, Guil. Chaudière, 1577. in-f°. Suite. .. Ibid., Io80,

in-f". Troisième tome, Jaq. Cliouet, 1594, in-8.

3. Paris, André Wechel, looi, in-i.

4. Paris, Jacq. Bezé, 1600, in-8.
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et en traduisant Pline, Plutarque ou Dioscoride, les savants

s'appliquaient à l'observation directe des choses. Par cette

méthode, Palissy ouvrit à la géologie de nouvelles et fécondes

hvpothèses, par exemple celle qui expliquait les dépôts d'ani-

maux fossiles; il donna aussi sur les terrains des études appro-

fondies, qui commençaient à éclaircir le problème de la consti-

tution des dilTérents sols, de la nature des pierres, etc. Mais il

resta longtemps à peu près seul à cultiver ce champ.

Au contraire, en botanique et en zoologie, plusieurs hommes
considérables se firent un nom aujourd'hui encore illustre.

Quelques-uns sont étrangers : Fouchs, Gessner, Du Jardin, mais

la France compte Ruel, Rondelet, et surtout le créateur de la

zoologie, Pierre Belon. 11 serait faux de [)rétendre qu'aucun de

ceux-là ait témoigné nettement de son désir de voir la science

parler exclusivement français; tout au contraire Belon a exposé

l'utilité d'une langue internationale K Et tous trois ont fait

paraître tout ou partie de leur œuvre en latin. Toutefois ils

ne se sont nullement montrés dédaigneux de la langue vulgaire,

et lui ont même fait une place plus ou moins grande.

D'abord ils se rendaient visiblement compte que toute étude

botanique ou zoologique devait être précédée d'une identifica-

tion des plantes et des animaux, et des noms différents qu'ils

portaient dans les différentes langues. Aussi Ruel-, dans son

importante compilation sur les plantes, faisait-il, dès 1539, une

place aux noms français. Concession peu importante, je le

reconnais, puisque des étrangers, comme Gessner, la feront

aussi ^, et qu'elle était inspirée par les intérêts de la science,

nullement par le souci de la langue même. Mais il y a d'autres

1. Voir les Porh'aits d'oyscaux, animaux... Paris, Guil. Cavellat, 1557.

2. Voir In Riiellium de Stirpibus epitome, cui accessei'unt volaiilimn, gressibilium.

piscium, et placentnritm, -.narjis fi-equentiuin apud Gallias nomina, per Leode-
gariiim a Quercii. Parisiis, ap. Joh. Lodoicum Tilelanum, 1539. Il traduit un
nombre appréciable de mots : hiosojamos = jusquiame; halimum = blanche-

putain; hesperis = giro/lee; heptaphyllon = tonnenlille, etc.

3. Catalogus plantarum latine, graccè., cjevmanicè et gallicè, Zuricli. Le titre

même est en (juatre langues. Il y a des lacunes un peu déconcertantes.
Ainsi ornus n'a pas de correspondant français. Le nom français est parfois

latinisé. Gessner renvoie souvent à Ruel. Cf. Commentaires très e.rceltens de
Vhystoire des plantes, composez premièrement en latin par Leonarth Fousch,
médecin.... Paris, Jacques Gazeau, lo4'J. (Privilège du 7 juillet lo47.) Chaque
chapitre commence par une étude du nom, souvent accompagnée de considé-
rations étymologiques.
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faits à citer. Rondelet avait publié en latin son Histoire des

poissons. Ce fut lui-même qui poussaLaurent Joubert àla mettre

en français '. Enlin Belon ne resta pas toujours fidèle au latin.

Plusieurs de ses livres parurent, presque simultanément, en

latin et en français-, quelquefois en français d'abord ou en

français seulement; ainsi YHistoire naturelle des estranges pois-

sons marins (Paris, lool, in-4); les Obsenialions de plusieurs

sinr/ularitez.., trouuees en Grèce, Asie, Egypte (Paris, Cavellat,

1555), traduites plus tard par L'Écluse; YHistoire de la nature

des oj/seaux, 1555, in-f", par Ben. PreA'ost ; les Rernonstrances sur

le default du tabouret culture des plantes, Paris, Cavellat, 1558

(traduites aussi en latin par L'Ecluse).

On chercherait vainement dans ces divers ouvrages une pré-

face retentissante. L'auteur n'a visiblement aucune tendresse

pour la science de ceux qui décrivent sans connaître, « sembla-

bles aux chantres de vieilles chansons, qui ne chantent que par

usag-e, sans auoir la science de musique ». Il parle sévèrement

de l'opinion vulijaire, qui tient un homme pour savant, à condi-

tion « qu'il sçache un peu de Grec, de Latin ou d'Hebrieu »;

mais c'est très brièvement, et nulle part, que je sache, il ne se

prononce sur la question de savoir si l'on devrait employer la

langue vulg-aire. Une seule fois il fait allusion à son désir de

rendre service à la nation, en lui donnant des livres français;

c'est dans la préface du récit de son voyage en Orient. Mais ces

quelques lignes, très réservées, le paraissent encore plus quand

on les rapproche du début de cette même préface, employé

à féliciter le cardinal de ïournon de sa connaissance des

langues '\

1. Lyon, Macé Bonlionime, looS. Tous les noms sont en français dans la tra-

duction : barbote, cancre, esperlan, lauaret, loup iVeslam^, moule, -perche, plie,

raine, saumon, scolopendre, silure, truite, umble cheualier, veron.

•2. Le De Aquatilibus avait paru en 1553; il fut traduit en 1555 sous le titre

d'Histoire des poissons et sous deux autres encore.

3. Voir les Obseruations de plusieurs singularitez; Paris. Corrozet, 1553.

« A Mgr. le Cardinal de Tourxox... D'autre part, afin que nostre nation qui s(2ait

quelle affection vous portes à l'utilité publique, se sente aucunement du fruict

deceste mienne pérégrination, dont vous estes autheur : et qu'un bien est d'autant

plus loualde, (|u"il est ])lus commun : i'ai traicté cesle mienne obseruation en

nostre uulpaire François, et rédigé en trois liures, le plus fidèlement qu'il m'ha
esté possible; n'usant d'autre artifice ou élégance d'oraison, sinon d'une forme
simple, narrant les choses au vray ainsi (pie les ay trouuees es pays estranges :

rendant h chascune son appellation Françoise, ou il m'ha esté possible de luy

trouuer un nom vulgaire. »
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Toutefois, ce qui valait mieux que des épîtres, c'étaient ici les

livres mêmes. Encore que VHlstoire de la nature des oyseaux

n'eût été mise en français qu'en attendant l'édition latine, elle

n'en existait pas moins, et rap[)arition d'un traité français d'or-

nithologie, qui, deux siècles après, devait encore être consulté

par Bufïbn, était un progrès réel pour la langue.

La philosophie morale et métaphysique. — Le Roy, le grand

traducteur dont j'ai déjà eu à parler, qui a le premier osé traiter

de politique en français dans une chaire royale, a revendiqué

aussi l'honneur d'avoir le premier écrit dans cette même langue

un ouvrag-e de métaphysique'. C'était une illusion. Depuis trente

ans un certain nomhre de versions avaient commencé à faire

connaître la morale, et aussi la philosophie de Lucien, Plu-

tarque, et même IMaton. Si en effet YHipparchus de ce dernier

roulait sur la « conuoitise de l'homme, touchant le gain et

aug"mentation des biens mondains », VAxiocJius, qu'on lui attri-

buait, s'élevait jusqu'à la discussion de l'immortalité de l'àme,

et Dolet avait traduit en même temps les deux dialog-ues, à la

suite de son Second Enfer. Simon Silvius, dit de la Haye, avait

traduit à son tour le commentaire du Banquet, donné par Ficin

(1546), Philibert du Val le Criton (1547), François Hotman

YApologie de Socrate (1548). Foutus de Tyard se trompait donc

aussi, quand, dans son Second Curieux (1557), il estimait à son

tour être le premier, « n'y ayant personne qui l'eust précédé en

philosophie, et de ceste- façon ». La longue apologie qu'il a mise

en tète de son ouvrag'e, et qui n'est qu'un résumé ag-^réable des

espérances et des propositions avancées par tant d'autres, arri-

vait trop tard '.

On peut admettre qu'il n'a pas connu le Cymbalnm mundi, ou

que, l'ayant lu, il n'a pas découvert, comme les théolog'iens, le

sens profond et caché de ces facéties, ou enfin qu'elles lui ont

paru, même sérieusement interprétées, viser plutôt la religion

que la philosophie. Mais, même en écartant Des Periers, Tyard

avait eu un autre prédécesseur dans Ramus. C'est en 155G que

1. Phedon, à Paris, Seb. Nivelle, loo3. Il estime dans sa préface que » le

labeur a esté grand a Iraitter premièrement en la langue françoise ces matières
hautes, obscures, et esloignees de l'intelligence commune des hommes >.

2. Pontus de Tyard. Extrait du Second curieux, 1557. M. Marty-Lavcaux
a donné ce morceau dans son édition des poésies de P. de T., p. 23i.
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celui-ci avait fait paraître sa Dialectique, voulant, « à l'exemple

et imitation des bons escholiers rendre sa leçon à la patrie, en

laquelle il auoit esté engendré et esleué, et lui declairer en sa

langue et intelligence vukaire le fruict de son estude * ». On sait

la place que tint ce livre d'un révolutionnaire devenu, malgré

toutes les oppositions, une sorte de classique. C'est la première

manifestation d'une pensée à laquelle Ramus resta fidèle toute

sa vie, celle de « faire retourner les arts libéraux de Grèce et

d'Italie en Gaule ». La mort seule l'empêcha d' « apprendre a

parler françois a la Rhétorique, Dialectique, Arithmétique, Géo-

métrie, Musique, Astrologie, Physique, Ethique, Politique ».

A défaut de sa Dialectique, qui, à elle seule, le prouverait,

puisque, dès 15o(), il y avait hardiment répudié la langue

comme les idées des docteurs, les conseils qu'il donnait à For-

cadel d'enseigner en français les mathématiques, le regret qu'il

exprimait à l'Hospital et à Cujas, dans ses Scholse mathematicse

(15G7 ; livre II, fin) « que les Français n'eussent que des myriades

de lois rédigées dans une langue étrangère », prouvent bien

qu'il avait vu depuis longtemps , et dans toute son étendue,

l'œuvre à accomplir, et, s'il la plaçait sous le couvert de l'ini-

tiative royale, c'était surtout, j'imagine, pour rappeler aux

Majestés qu'un si grand bien « n'estoit pas moins digne de leur

ambition, que le bonheur d'amplifier leurs monarchies de grandes

conquestes et dominations ».

On sait, et on verra dans cette histoire que, peu à peu, l'exemple

de cet hétérodoxe commença d'être suivi, mais avec quelles

hésitations ! L'obscur traducteur de Pierre Coustau, Lanteaume

de Romieu, ose à peine donner les narrations jjhilosophiques,

craignant les objections qu'on avait faites à Gicéron -! et

1. En Avignon, Barlli. Bonhomme, 1556. Préf., p. 10. Dans sa Grammaire, à

chaque instant, il est traité des qualités de la langue fr. Voir p. 39. « le sens
mon cueur fort esiouy d'entendre que nostre France soit si élégante au pris des
nations que nous estimons les plus facondes du monde, et au regard desquelles
nous iugeons nostre patrie comme sauuaigc et agreste. « Cf. p. 40. « Geste ])rola-

lion est ung aultre argument de la suauile de nostre langue. » Cf. p'. 54. « Langue,
dy-ie, louable sur toutes langues pour son excellente beauté et doulceur. »

2. Le Pegme de Pierre Coustau, avec les narrations philosophiques, mis de
Latin en Francoys par Lanteaume île Bomicu, gentilhomme d'.Vrles. Lyon, Macé
Bonhomme, 1560. Au. priuilége.

'< Au Lecteur Salut. Il fut un tems, ami lecteur, que ie pensois auoir assez fait,

t'ayant baillé en notre langue les vers Lalins de l'auteur : laissant les Narra-
tions Philosophiques en un tems de plus grand loisir. Et me métois deuant les
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Montaigne redoute de confier sa pensée à un langage, qu'il

trouve suffisamment « gracieux, délicat et abondant, mais non

pas maniant et vigoreux suffisamment, qui succombe ordinai-

rement à une puissante conception », et qu'on sent « languir et

fléchir sous soi «, pour peu qu'on « aille tendu ' ». 11 n'est pas

impossible que d'autres aient eu un scrupule d'autre espèce,

analogue à celui des tbéolosiens, et n'aient craint de dévoiler

au public des secrets dont il pourrait abuser. On en retrouve

encore l'écho dans YOrgane de Du Fresne, qui se défend d'avoir

livré au vulgaire un outil dangereux.

En tout cas le mouvement fut lent, et la philosophie française

de la fin du xvi" siècle compta plus de traductions que d'oeuvres

originales. La disette dont parle un contemporain - continua,

tandis que le langage latin « acheuoit de se remplir jusqu'aux

bords ». Il faut arriver jusqu'au terme de la période, pour y ren-

contrer l'œuvre magistrale de Du Vair. Le traité de la Sagesse

de Charron commençait seulement à s'imprimer en 1600. En

réalité, malgré des esprits hardis, l'affranchissement de la pensée

et de la forme scolastique restait à compléter.

L'histoire. — J'ai déjà eu l'occasion de dire que le premier

apologiste de notre langue au xvi" siècle était un historien. A
parler vrai, cela est peu surprenant. L'histoire à cette épocjue

était surtout considérée comme une leçon de morale et de poli-

tique. Pour aller à ceux qui pouvaient en profiter, cette leçon

devait se faire française, car, je l'ai dit, le grand nombre de ceux

qui étaient mêlés aux affaires étaient incapables de l'entendre

dans une autre langue. Dès lors, qu'ils y fussent poussés par les

princes et les grands seigneurs, ou qu'ils s'y portassent d'eux-

mêmes, les écrivains d'annales, de mémoires, d'histoires propre-

ment dites, devaient être enclins à délaisser la langue des clercs.

Ajoutons tout de suite cjue l'exemple n'était plus adonner, grâce

yeux ce que plusieurs obieluient à Ciceron, (luâd il s'elTorçoit de Iraitler en sa
langue, et quasi donner la bourgoisie de Romme à la philosophie, qui de l'âge

de ses pères auoit pris et sa naissance et son entretien en Grèce : luy alleguans
que ceus qui sauoient en Grec ne liroient ses liures, pource qu'ilz aymeroient
trop mieux chercher les fonicines : et d'autre part qui ne seroit versé en ladite
langue, ne toucheroit ])oint à ce qu'il ne pourroit entendre sans la langue et
discipline fies Grecs. »

1. Montaigne, Ess., 1. 111, c. 5. Cf. 1. 11, c. 17.

2. \oir P. Breslay, L'Anthologie on Recueil de plusieurs discoitrs noiahles; Paris,
137 i. Dédicace à M. l'abbé de Saint-Serge.
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à toute une longue suite de chi'oni(|UPurs, dont le dernier,

Commines, était bien connu, môme avant d'être imprimé.

Ces raisons expliquent, je crois, sans que j'y insiste, en même

temps comment, depuis le temps de Seyssel et de Lemaire de

Belges, les livres d'histoire, originaux ou traduits, se nuilti-

plièrent, et pourquoi on trouve si rarement un auteur qui

prenne la peine de justifier son dessein. Il paraissait visiblement

tout naturel « <le françoisement escrire que par les ancestres

auoit esté françoisement, c'est-à-dire courageusement entrepris,

vertueusement géré, et heureusement accomply ». Et Du Haillan

s'étonne d'être le premier qui ait osé ou voulu écrire en sa

langue une histoire véritable de ses rois et de sa nation, tant ce

dessein lui semblait devoir venir naturellement à tant « d'excel-

lents esprits » qui savaient bien écrire, et possédaient tout un

trésor de documents '.

Ce n'est pas à <lire que les historiens s'abstiennent absolu-

ment de ces déclamations ou de ces plaidoyers, comme nous en

avons relevé ailleurs. Amyot, en présentant au roi son Plu-

tarque (1559), n'a-t-il pas dit son mot sur l'utilité qu'a])])orte-

raient tant de « bons et beaux livres », et félicité le roi que ses

sujets reçussent en si grand nombre ces « outils de sapience »

sans être obligés de se travailler pour apprendre « les nobles

anciennes langues » ,
qui coûtent beaucoup de temps et de peine-?

Deux de ses successeurs ont mis en tête de leurs œuvres de

véritables discours, diversement remarquables. Le premier est

Anthoine Fumée, qui, après avoir donné les raisons qui lui ont

fait choisir son sujet, termine sa préface, en essayant de contenter

« ceux qui estiment le papier perdu escrit en nostre vulgaire, et

qui croient dangereux de se restreindre a un pais, ou on court

danger de ne pas trouuer de lecteurs -^ ». 11 estime tout au con-

1. Voir VHislou'e de France, par Bernard de Girard, seigneur du Haillan;

Paris, 1576, in-f, Préface.

2. Amyot, Les vies des hommes illuslves Grecs et Humains.... Au trespuissant

et treschrestien Roy de France, Henry deuxième.
3. " Reste à contenter ceux qui estiment le papier perdu escrit en nostre

vulgaire, ne reputans nostre langage capable de receuoir queliiue bonne disci-

pline, niesmes que peu de gens s'amusent à lire si peu de liures que nous

auons, et qu'il est ])lus honorable, quand on le sçait faire, d'escrire en Grec et

en Latin, pour mettre son labeur aux yeux de toutes les nations, entre les-

quelles n'y a faute d'hommes qui entendent ces langues, que se restraindre à

un seul pais, et en danger de ne trouuer personne qui en face compte. Si ces

inconueniens csloient fort à craindre, i'api)eileroy au secours plusieurs gens
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traire, que les lettres françaises ont repris lout leur honneur,

et qu'on ne risque plus d'être mal accompagné à une si belle

poursuite. Il y a de l'esprit et de la malice dans plusieurs des

ariiuments qu'il donne, mais ce qui met ce plaidoyer d'histo-

rien à part, c'est qu'il est historique, qu'il esquisse même, en

quelques mots, le passé de notre langue.

Celui de N. Vignier est plus banal. Il est visible que c'est

l'exemple d'Amyot qui l'a déterminé à mettre en français ses

Fastes des anciens Hébreux, Grecs et Romains, et dans toute sa

longue préface il n'y a lien de bien original '. Mais je voulais

signaler tout au moins cet exemple d'un homme convaincu que

non seulement l'histoire ancienne, mais l'érudition relative aux

anciens se pouvait exprimer en langue vulgaire. Après Yignier,

c'est Lancelot de la Popelinière, qui fait précéder son Amiral,

d'un long, mais curieux avant-discours, jiour montrer que le

devoir du « bon patriot », est d'enrichir et faire connaître à toutes

les nations, si possible, le langage de son pays naturel. Malheu-

docles, et de grande reimlation, lesquels ont mieux aymé faire parler les

Grecs et les Latins en François, qu'eux estans François, encores qu'ils eussent

toutes les parties requises pour imiter les anciens, se mettre au rang des

Grecs et Latins. le priroy de mon costé ceux qui auec un heureux succez ont

deriué en leurs vers toutes les fontaines des délices de Pindarc, Anacreon,

Tibulle, Catulle, Ouide : ie reprendroy ce que Ciceron disoit en mesme cause

contre ceux qui ne faisoint cas que des lettres grecques. l'allegueroy Sceuola

se mocquant d'Albutie, qui aymoit mieux estre appelle Grec, que Romain ou
Sabin. Si ce Sceuola eust esté François, il eust trouué noz prédécesseurs fort

ridicules, lesquels ont faict sentir leurs armes en tant de pais, et combatu tant

de nations, mais tousiours se sont reduicts à la façon, à la coustume, à la langue

de ceux qu'ils auoient vaincus... Et entre nous il n'y a aucun liure en notre

langue que du tems de Philippe Auguste, et depuis, et ceux que nous auons
ne contiennent que les histoires de leur siècle, dont encore le langage a esté

corrigé par ceux qui, pensans bien faire, nous ont esté tout ce que nous auions

d'ancien. Depuis la guerre des Anglois, nostre langue deuint plus polie, et print

grand accroissement : finablement Charles cinquiesme surnommé le Sage, feit

traduire, à ce que l'on dit, la plus grande partie des bonsaulhcurs Latins, et par

mesme moyen les vieux Romans furent mis en prose, que ie voudroy que l'on

eust laissez en leur vieille rime, pource que les fables et mensonges seroint

plus tolerables en ceste forme de Poésie, et si pourrions recognoistre quelque
vieux mots, que la fréquentation du Latin et vulgaire Italien nous a faict

quitter. le croy que si les hommes lors eussent eu le sçauoir et intelligence

des langues, qu'ils eussent rendu la nostre si florissante, que Ion n'y eust peu
rien adiousler. Mais quasi' par tout le monde les ténèbres d'ignorance estoient

si espcsses, qu'ils méritent pardon, s'ils n'ont entièrement satisfaict à leur

entreprise, qui a esté quasi acheuee au lems heureux de noz pères, où les

lettres ont par tout repris leur honneur, et y a eu tant d'escriuains en nostre
langue, qu'il ne faut craindre d'estre mal accompagné à une si belle poursuitte. >

1. Voir les Fastes des anciens Hébreux, Grecs et Romains, avec un traicté de
Van et des mois, ou est amplement discouru sur la signification et diuersité

d'iceux entre les anciens et modernes, par N. Vignier, historiographe du Roy,
Paris, Ab. l'Angelier, I088.



LA LUTTE AVEC LE LATIN 703

ment raulcur n'apjiorte à la défense de sa proposition ([ue des

phrases verbeuses, et par endroits prétentieuses, sans ajouter

ni une idée ni une image — ce qui est plus commun — à celles

du maître dont il s'est inspiré '.

Et c'était le temps cependant où tout le terrain conquis allait

être reperdu, on sait comment. De Thou ne crut pas le français

digne de supporter ni capable de répandre l'histoire monumen-

tale dont il avait conçu le plan, et ce fut le latin qu'il adopta,

ravissant ainsi à sa langue un des chefs-d'œuvre sur lesquels

elle eût pu s'appuyer, et risquant de lui arracher un genre oii,

sans prétendre régner encore, elle avait du moins fait ses

preuves ^

Les érudits. — Evidemment ce n'est point parmi les érudits

qu'il faut chercher les partisans du français. L'humanisme du

xvi*^ siècle est tout naturellement exclusif, en France comme ail-

leurs. Il est inutile ici d'entasser des noms, il suffit de rappeler

les opinions de ceux qui donnaient le branle, }»ar exemple du

grand Budé,la lumière du siècle, un de ceux dont les docteurs ne

prononçaient le nom qu'en portant par révérence la main à leur

bonnet. Il avait l'esprit trop ouvert pour se refuser à reconnaître

quelques avantages que le français avait sur le latin ^ mais

dans l'ensemble, il n'estimait pas qu'on pût le comparer aux

langues antiques, ni l'appliquer à aucune œuvre sérieuse. A la

vérité, il semble avoir fait sur ses vieux jours une grande conces-

sion aux adversaires, en s'en servant dans le livre qu'il avait

préparé sur VI)is(ih(tio}i du prince, et (jui parut après sa mort \

Mais il faudrait savoir si un désir plus })uissant que ses partis

pris ne l'a pas contraint en cette circonstance. Il travaillait sur

1. Voir VAmiral de France, et par occasion, de celuy des aul^res nalioiis, tant

vielles que nouuelles, par le Sr de la Popeilinière. Paris, Thomas Périer, 1584

2. Sainte-Marthe, ([ui partageait les idées de De Thon, ne s'explique pas que
Vignier ait sacrifié au désir de servir une noblesse ignorante de son propre intérêt,

et se soit résigné à n'être lu que dans son pays. Voir dans Hist. de la maison de

Luxembourg, Paris, Thiboust, 1617, l'extrait des Elof/es cité dans VElor/e de
Vignier.

3. Voir Budeus, De philulot/ia, lib. poster., p. '2 c. in Lucubr. var.: Basil.,

apud Nie. Episcopiuo! Junior. MDLVII. .. Est ita ut dicis Hère, inquam, sed
non si in uniuersum lingua Roniana elegantior esse et ubcrior nostra à nie dicta

est, idée non in quiluisdani nostra felicior est et Lalina et Grœca : ut in hac
ipsa arte (vcnatoria) describcnda et explananda, in ipia certe tam beata et dives

est prope nostra, quàm gra'ca in tractanda philosopliia. "

4. L'histilution du Prince a été publiée par M'" Jean de Luxembourg, abbé
d'Iury, imprimée à TArrinour, abbaye dudict seigneur, par M" Nicole Paris, 1547.
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la demande de François P*", et la gène où il se plaint d'être par

suite de son ignorance de la diction française, fait soupçonner

qu'il s'était déterminé à se mettre dans cet embarras moins par

goût que sous des inspirations toutes-puissantes \ Au reste dans

le livre même, il a pris sa revanche; à vingt endroits, il revient

à l'éloge des langues anciennes, seules dignes de la politique et

de l'histoire -, seules capables de développer les dons de nature

et de faire l'homme éloquent '.

Toutefois il v eut des défections (hins le camp des hellénistes

et des latinistes. Dolet, après avoir travaillé, comme il le dit au

commencement de ses Epistres familières, pour acquérir « los

et bruict dans la langue latine, ne se voulut elïbrcer moins a

se faire renommer en la sienne maternelle francoyse ». Et pour

cela il projetait, outre les travaux originaux, de traduire et

imprimer « tous aultres bons liures, qu'il cognoistroit sortir

de bonne forge, latine ou italienne, soit autheurs antiques ou

modernes * «. Fortifié par l'exemple des Italiens et des anciens

eux-mêmes, il s'était appliqué à cultiver sa langue, et à com-

poser des traités techniques : dictionnaire, grammaire, ortho-

graphe, etc. % malheureusement perdus aujourd'hui. En envoyant,

en 1542, l'un d'entre eux à M^"" de Langei, il s'ouvre à lui de

ses projets, et, soutenu [dus qu'effrayé par la grandeur de la

1. Epislre liiii., \). 3. Cf. à la lin du livre, p. 20 1 : En laquelle ie suis bien peu
exercité, pour auoir plus donné de diligence, a apprendre les bonnes lellres,

que a sçauoir curieusement parler celle, qui m'est naturelle et maternelle. »

2. '< Les faictz, et dictz notables ont trop plus d'elegance, d'auclorité, de

venusteté, et de maiesté, et de grâce persuasiue profères en langue Grecque, ou
Latine, et se disent par plus grande signifiance et efficace, et reuerence des grandes

sentences, ou notables, qu'ils ne font a nostre langue francoyse, ainsi qu'il est

tout notoire entre ceulx qui ont côgnoissance suffisante desdictes langues. »

3. Voir p. 89 : <• Laquelle faculté de bien dire, avec la liljeralité de Nature (qui est

aysee à estre rendue docile) procède (sans nul double) de multitude de science :

Scauoir est, des Langues lettrées, ou excellence d'entendement instruict par

Nature ingénieuse et par grande expérience. Laquelle (en langue maternelle)

ne pourroit en partie supplier la faculté de doctrine desdictes Lettres. » Cf. p. 91.

Le latin même ne suffit pas. Cf. encore au chap. 4, p. 14, l'éloge de la langue

grecque, etc.

4. Cité par Christie, £".?<. Dolet, p. 3io de la trad. française.

5. Dans la Préface de la Man. de bien traduire, Dolet dit : « Depuis six ans, i'ay

composé en nostre langage ungOEuure intitulé l'Orateur Frcmcoi/s. (hujuel œuure
les traictés sont tel/. : La f/rammaire, L'ort/iogra/jhe, Les accents, La punctuation.

La prononciation, L'origine d'aulcunes dictions, La manière de Ijien traduire d'une

langue en aultre, L'Art oratoire, L'Art poétique. Mais ]iour ce... que ledict OEuurc
est de grande importance, et qu'il y escliet ung grand lal)eur, scauoir ot extrême
iugement, l'en differoray la puiilication (pour ne le précipiter) iusques à deux,
ou troys ans. »
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tâche, il en parle avec Tenthoiisiasme iVun Du Bellay, au point

(ju'on ne reconnaîtrait plus dans ce transfu2:e le dévot des

anciens, (|ui devait mourii' pour un passai-e de Platon '.

Muret n'«''tait pas tout à fait aussi hardi, et, dans la Préface

de son édition de Térence, il s'est plaint de ceux qui préféraient

les langues modernes au latin ^ Mais néanmoins il en était

venu à confesser que la nécessité d'apprendre les laniiues mortes

était pour les modernes une cause d'infériorité '. Il y a plus.

Lui-même avait sacrifié aux Muses françaises, et fait des

vers pieux, (|ue Goudimel mettait en musique. Enfin, il avait

associé son effort à celui des novateurs, et fait aux œuvres

de Ronsard l'honneur de les accompagner d'un docte com-

mentaire \

Je ne citerai plus qu'un nom, mais c'est un des plus grands

du xvi" siècle, — celui de Henri Estienne. L'illustre auteur du

Thésaurus professait pour l'antiquité une affection non seule-

ment profonde, mais singulièrement active. Il montra néan-

moins qu'elle ne comjtortait pas nécessairement comme corol-

laire le mépris de l'idiome maternel. Evidemment, cet idiome ne

saurait être mis au rangtie la langue gi'ecqiie. Elle est « la reine

des langues, et si la perfection se doiht cercher en aucune, c'est

en ceste-la qu'elle se trouuera ^ ». Mais du moins la notre a, en

commun avec cette souveraine, une foule de mots et de tours.

Tout l'ouvrage de la Conformité est fait ])Our le montrer. Et

la conclusion d'Estienne est celle-ci : « la langue françoise, pour

approcher plus près de celle qui a acquis la perfection, doibt

estre estimée excellente par dessus les autres. » Les rapproche-

ments d'Estienne sont parfois faux, sa manière de raisonner

elle-même [dus que contestable; le fait n'en reste pas moins

significatif, il préfère sans ambages le français au latin, qu'il

1. Voir Est. Dolet (Lyon, chez Dolet, 1542) : Ld manière de bien traduire d'une

langue en aultre.... A Mgr d'e Langoi. Cf. VÉpistre au Roy en tète du Second Enfer.
2. Voir Dejob, Marc-Antoine Muret, [i. 103.

3. Dejob, Ifj.. p. 327.

4. On pourrait rapprocher encore Vnlleins. Celui-là est si latin que jusqu'à
ces dernières années on a ignoré qu'il s'appelait Jean Visagier. Et cependant,
dans ses Épigraninics, il reproche à Danés de ne pas s'intéresser au français :

•• Très linguas laudas, Graecam, Hœbream atque Latinani,

Cur non tain Callo Gallica lingua placet? »

(I, p. 47, éd. i;i3G.)

0. Conforrn., Préf., éd. Feugère, ji. IS.

Histoire de la langue. HI. 45
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attaque souvent en détail ', (ju'il place, considéré dans son

ensemble, au troisième rang, avec l'italien et l'espagnol der-

rière lui.

H. Estienne nous conduit, par une transition toute naturelle,

aux érudits, qui ont fait du français même l'objet de leurs

recherches. Les travaux étymologiques, qui depuis le deuxième

tiers du siècle allaient se multipliant, et les études dogcmatiques

qui furent consacrées à notre idiome sont une preuve suffisante

qu'il s'imposait de plus en plus à l'attention -.

Chez beaucoup de ces érudits, le g-oût d'étudier notre langue

repose sur le désir de la servir. C'est très sensible chez Meigret,

quoiqu'il ne s'en explique que brièvement ^, chez Pillot, chez

Ramus, chez Abel Mathieu. Ce dernier est un homme sans valeur,

et qui eût pu s'appliquer sa propre phrase : « Nous parlons tous,

mais tous ne sçauons pas bien de <juoy nous parlons », mais

ses protestations emphatiques méritent pourtant d'être retenues,

comme témoignage des idées qui commençaient à dominer.

Parmi les étymologistes, je dois rappeler avant tous Fauchet,

dont il a été question antérieurement, et Estienne Pasquier.

Non seulement celui-ci a témoigné par ses Recherches de la

France, l'intérêt qu'il prenait à la langue à laquelle il a con-

sacré son huitième livre, mais longtemps auparavant, il dis-

putait à ce sujet avec Turnèbe, dans une lettre qui est tout un

|»lai(lover '. La fermeté qu'il y montre en refusant de croire « sa

langue plus légère et plus faible que les anciennes, sinon de

([uelques grains », et de l'abandonner pour une si minime infé-

riorité, le mettent en bon rang dans la liste de ses défenseurs.

Arts poétiques et poètes. — Rhétoriques. — Ora-

teurs. — AL Roy a publié récemment ^ une curieuse lettre de

1. Voir Conform.^ p. 127, 157, 139, etc.

2. 11 ne faiidrail pas croire toutefois ([ue le fait d'avoir porté de ce côté son

observation implique nécessairement chez un écrivain l'estime de notre idiome.

Budé, dont nous venons de voir les sentiments, a fait maintes fois de l'étymo-

logie; Bouelles en a fait aussi, et il a écrit pour démontrer lincurahle barbarie

du français, llotman semble également avoir été tout latin, (iuoi(iu'il ait curieu-

sement établi la part de l'allemand dans nos origines, etc.

3. Gram., p. 2 : « Or et il qe notre lang' et aojourdhuy si enrirhie par la profes-

sion e expérience de' langes Latin' (; Grccqe, q'il n'et poil d'art, ne siçnçe si

iliffiçir e subtile ne m('me cete tant haote ttieolojie (qoç q'çlle luy soet def-

fendùe, pourtant la peine de la coulpe d'aotruy) dôt elle ne puysse tretter

amplement e «élégamment. »

4. C'est la 2" lettre du livre I, t. II, ]>. 3, des Œuvres, éd. d'Amsterdam, 1723.

0. Revue d'Histoire lilléraire, 11, 233.
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Jacques de Beaune, qui montre à quel point, avant qu'on eût

parlé de Ronsard et de son école, le public, suivant une jolie

ex[)ression de Des Autels. « prenoit plaisir à voir nostre poésie

laisser ces plumes folles, et deuenir drue pour s'enuoler par

rUniuers auecques la grecque et latine ». Et l'auteur, qui n'était

pas un écrivain de profession, ne doute pas de la valeur de notre

langue; il la croit susceptible d'être réglée, fixée, la compare

sans hésiter aux anciennes, auxquelles il la trouve supérieure en

harmonie, et égale en grâce, capable, partant, de devenir l'organe

d'une littérature « que la plus loingtaine postérité sera chère

d'entendre, cognoistre et imiter, et par aduanture d'autres nations

sera recherchée et requise, comme les faictz desdictz Romains

et Grecz ont esté par infinies autres nations estimez ».

A l'occasion de cette lettre, M. Roy a montré comment la

Deff'ence et Illustration, quelque allure prophétique et révolution-

naire qu'elle affectât, ne contenait en somme sur la langue

française que des idées déjà exprimées et presque reçues. Cette

manière devoir est, à mon sens, la bonne. Tout ce qui précède

l'a déjà prouvé. Il est vrai qu'en ce qui concerne la poésie, peu

de déclarations avaient été faites. M. Roy n'en a trouvé qu'une,

de Peletier du Mans, et elle ne prouve pas grand'chose à elle

seule, car le recueil dont elle est tirée est de 1547 (privilège

du i'"' septembre), et s'il y a au feuillet 82 une « ode contre un

poète qui n'escriuoit qu'en latin », il y en a plus loin une de

Ronsard. Les deux hommes étaient donc à ce moment en rela-

tions et en commerce de vers. Peletier du Mans, tout en

imprimant le premier, aurait pu, par suite, n'être ici qu'un

reflet de son ami.

On trouverait cependant mieux dans son œuvre. En effet,

dès 1545 ', il a publié une déclaration très importante, très com-

plète, où les idées chères à Du Bellay sont non seulement expri-

mées en général, mais appliquées à la poésie même, et cette

déclaration, où l'on retrouvera nombre des expressions <le la

Deffence, est en tête d'une traduction do Wirt poét/que -.

1. Je doute (jue ceUe épilre signée se trouve dans l'édition anonyme de 1541,

que je n'ai toutefois pas vue. Si elle s'y trouvait, mon raisonnement n'en serait

que fortifié.

2. Voir lacques Peletier duMa.ns, L'Art poétique d'Horace, recognueyidir l'auteur

depuis la première impression. Paris. Vascosan. .MDXLV. • A très vertueux et
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Une hypothèse se présente, il est Arai, à savoir que les rela-

tions (le Peletier et do Ronsard avaient déjà pu conimencei*

en lo44. Mais qu'on pense où en était alors Ronsard! Qu'il fît

des vers à Cassandre, soit, mais il est bien improbable qu'à

vingt ans, sans amis encore, sans avoir eu les leçons de Daurat,

en un mot sans être formé, il ait eu son plan d'avenir tout

NOBLK HOMME Cretof LE Perot, ... Jacques Peletikr, Salut... La principalle raison

et plus apparente, a mon iugement, qui nous oie le mérite de vrai hofieur, est

le mépris et conlennemenl de notre lani,'ue natiue, laquelle nous laissons arrière

pour entretenir la langue Greque et la langue Latine, consumans tout notre

têps en l'exercice d'icelles. Au moien dequoi nous en volons plusieurs, autre-

ment tres-ingenicux et doctes, iesquelz pour telle inusitation et nonohaloir

commettent erreurs lours et insupportables, nô pas en parler (|uotidien seu-

lement, mais aussi en composition Françoise : si bien qu'ilz sendjlent prendre
plaisir exprès a oublier leur propre et principal langage. Je seroie a bon droit

estimé impudent calomniateur, et pour vrai depourueu de sens comun, si ie

vouloie déprimer ces deux tàt célèbres et honorables làgues Latine et Greque,
ausquelles sans controuerse, et singulièrement a la Greque, nous deuons toute

la congnoissance des disciplines, et la meilleure part des choses mémorables
du têps passé. Et tant suis loing de telle intentiô. que ie soutiens estre impos-
sible propremét parler ni correctement écrire notre langue sans aquisition de
toutes deux : ou bien, affin que ne soie trop rigoreux estimateur des choses, de
la Latine pour le moins.... Mais ie veux bien dire qu'a une langue peregrine

il ne faut faire si grand honneur que de la requeillir et jiriser, pour regetter

et contenner h sienne domestique. l'ai pour mes garens les anciens Romains,
Iesquelz bien qu'ilz eussent en singulière recommandation la langue Greque,
toutesfois après i avoir emploie un étude certain, se retiroint a leur enseigne,

et s'appliquoint a illustrer et enrichir leur demaine [sic) héréditaire redigeans

les prece|ites philosophiques non en autre langage que le leur propre, et demeu-
rans conlens d'entendre la langue aquisitiue. Et tellement exploitèrent en leur

entreprise, que Ciceron prince d'éloquence Romaine se vêle que la Philosophie

qu'ilz auoint empruntée des Grccz, est plus ornement et copieusemêt ecritte

en Latin qu'en Grec... l'ai mesmemêt pour mes auteurs Pétrarque et Rocace,

deux hommes iadis de grande érudition et sauoir, Iesquelz ont voulu faire

témoignage de leur doctrine en ccriuàl en leur Touscan. Autant en est des

souuerains poêles Dante, Sannazar, aussi Italiens : Iesquelz bié qu'ilz fussent

l)arfondement appris en langue Latine, ont eu neantmoins ce iugement qu'il

vaut mieux exceller en une fonction, pourueu que de soi mesme soit honneste,

digne d'homme libéral, qu'en l'aljandonnant estre seulement médiocre en un
autre, bien (jue plus estimable.... Mais quant a ceux qui totalement se vouent

et adonent a une langue peregrine (i'entens peregrine pour le respect de la

domesti(jue) il nie semble qu'il ne leur est possible d'atteindre a celle na'iue

perfection des anciens nô plus qu'a l'art d'ex|irimer Nature : quelque ressem-

blance qu'il i prétende. Panant ne puis non grandement louer plusieurs nobles

espriz de nostre temps, Iesquelz se sont étudiez a faire valoir notre langue

Françoise, laquelle n"a pas long temps coinenca a s'anoblir par le moiê des

Illuslratiôs de Gaule et singularitez de Troie, conii)osees par lan le Maire de
Belges, excellent historiographe François, et digne d'eslre leu plus que nul (pii

ait écrit ci dauant. El maintenant elle prend un très beau et riche accroissement
sons notre Ires chretiê roi François, leciuel par sa libéralité roialle eu faneur des

Muses s'elforce de faire renaître celui secle très heureux, au([uel souz Auguste et

Mecenas a Roinme fiorissoint Virgile, Horace, Ovide. TibuUe, et autres Poêles

Latins: tellement qu'a voir la ileur ou ell'est de présent, il faut croire pour tout

seur (pie, si on procède tousiours si bien, nous la voirrons de brief en bonne
maturité, de sorte qu'elle suppcditera la langue Italienne et Espagiu)le, d'autant

que les François en religion et bonnes meurs surpassent les autres nalions. •
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fait ; on ne voit pas non plus tic (jiielle autorité il l'eût

imposé, ni pour quelle raison il eût chargé Peletier d'en

révéler une partie des années à l'avance, sans aucun bénélice

pour les futurs réformateurs. Non, il est beaucou}» plus vrai-

semblable que Peletier a tout simplement devancé la Pléiade.

Il se trouve dans le cas de Pontus de Tyard. L'un et l'autre

avaient été, sous différents rapports, des précurseurs. Pour ne

pas le laisser trop apercevoir, quand on les rencontra sur la

route, on les prit comme compagnons, sans les compter positi-

vement dans le groupe, mais en y ménageant une place que

personne n'occupait lixement, et que cluicun d'eux pouvait croire

sienne.

En tout cas, le raisonnement qui précède fùt-il inexact,

y aurait-il eu entente entre Ronsard et Peletier, l'originalité

des revendications de Du Bellay en faveur de la langue française

n'en est pas moins à peu près nulle. En effet, si on considère

son plaidoyer en général, il vient après vingt autres. Si on

l'applique })lus spécialement à la poésie, il manque de portée, et

n'était nullement nécessaire.

Ce que le lecteur a pu voir dans les précédents volumes, du

développement des différents genres poétiques au Moyen Age,

me dispense d'insister. Au commencement du xvi*" siècle, le fran-

çais n'avait plus à pénétrer dans aucun de ceux qui existaient, il

s'y était fait sa place depuis longtemps. Epopées et chansons,

mystères et farces, satires et contes, conceptions pieuses ou pro-

fanes, graves ou légères, il avait tout traduit et tout exprimé. De

même pour l'éloquence. Si la tradition des harangues latines se

perpétuait, depuis longtemps aussi les assemblées, les tribunaux,

les églises avaient retenti de paroles françaises. Il n'y avait donc

point de révolution à faire. De là, sans doute, l'absence de

manifestes. Héroet ', Des Pcriers- suivent avec un intérêt visible

le progrès du français dans les sciences ; le dernier essaie même
de contribuer à lui acquérir une nouvelle province, en collabo-

rant avec Olivetan '. Nulle part cependant il n'a eu l'idée de

1. Voir dans les Opuscides d'amour de divins poele>i, L^on, J. de Tournes, 1.j47,

p. "3, l'envoi de la traihicllon de l'Andrvf/f/iw à Franeois 1"'.

2. Voir éd. Lacoiir, I, p. 1"S, la pièce : Pour Marot absent contre Sac/on.

3. M. Chennevière. dans sa thèse sur Bonaventure Dcsperiers, Paris, 1885, a

montré (p. 25) que Euti/chus Deper, qui ligure dans la célèbre Bible, et qui a
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revendiquer pour les poètes le droit de se servir d'une langue

dont Marot et la reine de Navarre avaient suffisamment montré

([uVm pouvait tirer parti. Scève lui-même, tout novateur qu'il

fût — et on ne peut nier que celui-là n'ait eu connaissance qu'il

fallait élever la Muse française au-dessus des sujets et des phrases

vulgaires, — a imité le silence de ses contemporains.

Cette unanimité est signiticative. Si la démonstration n'est

nulle part, c'est, à mon sens, parce que personne n'estimait plus

guère qu'elle dût être faite. Je reconnais que, sur ce terrain, un pas

restait à franchir. L'idée qu'une œuvre poétique ou oratoire écrite

en latin était supérieure, n'était point morte. Le préjugé que la

poésie française était un simple passe-temps subsistait. Il y avait

à l'élever au-dessus d'elle-même, et à lui gagner, après l'affection,

la considération publique ; mais depuis Marot, depuis Scève, et

même depuis Jean de Meun, quelle que fût la platitude préten-

tieuse où les Molinet et les Bouchet l'avaient fait tomber, la

restauration de la poésie pouvait coûter un grand effort, elle

n'exigeait plus le moindre coup d'audace. On ne hasarde rien

(juand on a devant soi des classiques, et le mot avait déjà été

dit, en 1548. Comme le remarque très bien le Quintil Censeur,

« qui dit deffence implique attaque », et personne n'attaquait.

Mais Du Bellay et les siens, en particulier Ronsard, qui fut

probablement son collaborateur, eurent l'habileté de se poser,

comme le font si souvent poètes et artistes, en prophètes d'un

art non encore vu; et, allant jusqu'au bout de l'audace, de pré-

tendre non seulement qu'ils renouvelaient, mais qu'ils créaient

de toutes pièces. Quoiqu'ils n'osassent au fond qu'une demi-

émancipation, -substituant à l'esclavage de la traduction le ser-

vage de l'imitation', ils présentèrent si bien leurs emprunts

comme des conquêtes, cachèrent la simplicité de leur dessein

sous des phrases si enthousia.stes et si sonores, que les contein-

[(oiains s'y trompèrent, et que la postérité même s'y est méprise -.

dressé les tables pour « linlerprelalion des propres noms et mois ebrieiix, chal-

deens, grecs et latins », n'est autre que l'illustre auteur du C>/mbalum mundi, à
celte époque huguenot. Il a célébré cette translation de l'Ecriture dans une
pièce de vers latins.

1. " Le poêle doit lire les bons et classiques poètes francois, comme sont entre
les vieuz Alain ChartierelJan de Meun. » {Art poe t. P^ris, Corrozet, 1548, f 47, r».)

2. Comparer les théories très hardies de Des Autels, qui repousse cette imita-
tion des anciens {Réplique contre Meigret, p. 58) : .• En premier lieu ic ne suis pas
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Je n'ai pas ici à exposer les idées littéraires de cet Art poétique

déguisé qui s'appelle la Deffence et Illustration; je ne voudrais

la considérer que comme une a:'uvre d'apoloi^étique; et sous ce

rapport, il faut bien le reconnaître, au risque de passer pour

trop sévère, elle est à peu près dénuée de valeur. La position

prise par les réformateurs est en partie cause de ce résultat.

En feignant qu'aucune œuvre ou presque aucune n'avait paru

avant eux, ils se condamnaient à présenter la langue seulement

comme riche en espérances, à affirmer qu'elle pourrait, entre

bonnes mains, à l'avenir, acquérir telles ou telles qualités, sans

pouvoir prouver par des exemples qu'elle les avait déjà \

Quoi qu'il en soit, voici à peu près, sommairement résumée,

rarg-umentatioii de Du Bellay, telle qu'on peut l'extraire de ses

chapitres incohérents. Ce qu'il veut démontrer, « c'est qu'il se

deuroit faire, à l'auenir, qu'on peust, parler de toute chose, par

tout le monde, et en toute langue ^ ». x\. voir le soin jaloux avec

lequel certains doctes gardent le divin trésor des sciences, il lui

souvient « des reliques qu'on voit par une petite vitre » , et qu'il

n'est pas permis de toucher avec la main.

Or parmi les langues vulgaires, la française est telle qu'aucun

sujet ne doit lui être interdit : les philosophes, historiens,

médecins, poètes, orateurs grecs et latins ont appris à parler

français. Les Saintes Lettres également. C'est donc sotte arro-

gance et témérité, de croire que la philosophie est un faix d'autres

(le Tauis de ceux, qui ne pensent point que le François puisse faire chose digne

de rinimortalité de son inuention, sans rimitalion dautrui : si c'est imitei" des-

rober un sonnet tout entier d'Arioste, ou de Petramjue, ou une Ode d'Horace,

ou ilz n'ont point de propriété, mais comme misérables emphyteotaires recon-

noissent tout tenir auecques redeuance des seigneurs directz, et ne différent en

rien des translateurs qu'ilz mesprisent tant, sinon en ce qu'ilz laissent ou chan-

gent ce qu'il leur plait : quelque immodeste plus librement diroit ce qu'ilz ne

peuuent traduire.... Qui l'empeschera (nostre poète françois) de faire sortir de

la France, chose que ny l'arrogante Grèce, ny la curieuse Homme, ny la stu-

dieuse Italie n'auoient encores veu? » Suit toute une réfutation de la Deffence.

1. Le Quintil a déjà bien vu ce défaut (voir à la suite de la Def., éd. Person, 194):

« Tu ne faitz autre chose par tout l'œuure : mesme au second liure que nous
induire à Greciser, et Latiniser, en Francoys vitupérant tousiours nostre forme
de poésie comme vile, et populaire, attribuant à iceux toutes les vertus, et

louanges de bien dire, et bien escrire, et par comparaison d'iceu.\ monstres la

pauureté de nostre langue, sans y remédier nullement et sans l'enrichir d'un

seul mot, d'une seule vertu, ne bref de rien, sinon que de promesse et d'espoir,

disant qu'elle pourra estre, qu'elle viendra, qu'elle sera^: etc. Mais quoy? quand
et comment? Est-ce la défense, et illustration, ou plustot offense etdenigration? »

2. I, 10, p. 8o, P. Cf. p. 81. «Je croy qu'à un chacun sa langue puysse compe-
temment communiquer toute doctrine. >>
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épaules (p. 81), et que notre vulgaire est incapable de toutes

bonnes lettres et érudition (p. 51). Tout au contraire « la bonne

destinée Francovse » amènera un temps où le Royaume

« obtiendra à son tour les resnes de la Monarchie, » et où

« nostre Langue, qui commence encor'à ieter ses racines, sor-

tira de terre, et s'cleuera en telle hauteur, et grosseur, quelle se

poura égaler aux mesmes Grecz et Romains » ({>. 59).

Ce qui légitime ces grandes espérances, c'est que Dieu « a

donné pour Loy inuiolable à toute chose cré[é]e de ne durer per-

pétuellement, mais passer sans tin d'un Etat en l'autre (p. 78) ».

Il n'est donc pas douteux que, par long-ue et diligente imitation,

on ne puisse succéder aux anciens dans les arts, comme en poli-

tique. Gela ne veut pas dire qu'il faille abandonner l'étude de

leurs langues, qui sont « nécessaires à celui qui veut faire œuure

excellent, au moins la latine. » Mais parce ({u'on les a apprises,

il faut se garder de dépriser la sienne (p. 89).

Il est temps que les Français écrivent dans la leur, ils le

doivent. C'est d'abord leur intérêt propre (153 et passim). En

vain un auteur espère, en se servant du latin, être entendu en

plus de lieux; « comme la fumée qui, sort g-rosse au commen-

cement, peu à peu s'euanouist parmy le grand espace de l'Air,

il se perd, ou pour estre opprimé de l'infinie multitude des autres

plus renommez, il demeure (juasi en silence, et obscurité »

(p. 15"). On ne saurait, en elTet, espérer égaler les anciens

en leur langue, illusion fatale dont il faudrait se guérir! à peine

a-t-on appris leurs mots que le meilleur de l'âge est passé. Et

que pense-t-on faire ensuite, en se rompant la tête à transcrire

un Yirgàle et un Cicéron? bâtissant des })Oëmes avec les hémi-

stiches de l'un et des proses avec les sentences de l'autre (90 et

91)? Le plus souvent, au lieu de s'être illustré parmi les siens,

on est l'objet de leur mépris, les indoctes ne vous comprenant

pas, les doctes mesurant toute votre impuissance (p. 90) *. Ensuite

il y a là une obligation envers la patrie (p. 99). C'est en illustrant

leur langage que les Romains ont défendu leur républi(|ue de

l'injure du temps. Et « celuy <|ui fait renaître Aristophane et

1. Du liL'll.iy a l'air de rétracter iiiuMi|ue chose de ces doctrines si absolues,

dans la préface de la ilcuxiémc édition de l'Olive.
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faint si bien le nez de Lucian », lisez Rabelais, a donné en les

imitant un bel exemple (p. io9).

La seconde partie du raisonnement de Du Bellay consiste à

montrer que ce qu'il demande est possible. La raison la plus

générale qu'il en donne, en vérité assez philosophique, est que

toutes les langues sont égales en valeur, et ne dilTèrent que par

la culture dont elles sont l'objet. Les anciennes ont été primi-

tivement dans le cas de la nôtre, personne ne saurait soutenir

le contraire, et c'est l'industrie des Homère, des Démosthène,

des Virgile et des Cicéron, qui les a élevées au point de per-

fection oii nous les connaissons. La nôtre ne souffre que de la

négligence de nos majeurs, qui ayant en plus grande recommen-

dation le bien faire que le bien dire, nous l'ont laissée « si

pauure et nue, qu'elle a besoing des plumes d'autruy »

(p. 06).

C'est ici qu'on attendrait du panégyriste quelques vues nettes

sur les qualités précises de la langue qu'il prétend « illustrer »,

mais, chaque fois qu'il arrive à ce point, il se dérobe : au

lieu de prouver qu'elle peut fructifier après avoir lleuri, car elle

ne souffre point de défaut de nature, et est aussi apte qu'une

autre à engendrer, il abandonne son idée pour cette image, et

s'en tire par une comparaison avec une plante sauvage, qu'on a

laissée envieillir sous les ronces qui lui faisaient ombre (p. 5").

Il affirme que, malgré le nom de barbares qu'on nous a donné,

notre langue ne l'est pas (p. 5o). Elle n'est pas non plus vile et

abjecte (p. 60). Mais, on le sait, amas d'épithètes, mauvaises

louanges,

La seule qualité positive que ce poète trouve à vanter dans le

français, c'est une naturelle douceur, égale à celle des langues

étrangères (p. 77); car je ne veux pas compter comme un éloge

le compliment qu'il lui fait, qu'elle serait aussi difficile à écrire

qu'une autre langue, si on ne pouvait plus l'apprendre que d'après

les œuvres écrites (p. 94). Faut-il donc citer l'étrange passage où

est appréciée la structure grammaticale de la langue française?

« Elle se décline si non par les Noms, Pronoms, et Participes,

pour le moins par les Verbes en tous leurs Tens, Modes et Per-

sonnes. Et si elle n'est si curieusement reiglee, ou plus tost liée

et gehinnee en ses autres parties, aussi n'ha elle point tant
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d'Hetheroclites et Anomaux, monstres étranges de la Greque et

de la Latine » (p. 75).

En vérité, Du Bellay eût bien fait d'aller consulter Meigret

avant d'éci-ire ces quelques lignes qui témoignent de tant d'igno-

rance ou de légèreté. 11 était si peu préparé, il faut bien le recon-

naître, à faire un panégyrique de détail, qu'il n'a rien trouvé

de précis ni de juste pour assurer la base même sur laquelle il

argumentait.

Certes, on ne saurait demander à un poète de raisonner en ces

matières comme Henri Estienne ; il faut bien constater cepen-

dant que dans ce manifeste retentissant, il n'y a pas sur les

vertus si fort vantées de notre langage dix lignes judicieuses

telles, que je ne dis pas un grammairien, mais un homme de

bon sens et de goût eût pu les écrire.

Le Quintll Horatlan, très pédant, mais beaucoup moins sot

qu'on ne l'a dit quelquefois, a fort bien vu le vide de cette pré-

tendue argumentation, « En tout ton liure, dit-il à Du Bellay, n'y

a un seul chapitre, non pas une seule sentence, monstrant

quelque vertu, lustre, ornement, ou louange de nostre langue

Françoyse, combien (ju'elle n'en soit dégarnie non plus que les

autres, à qui le sçait bien congnoistre » (p. 195). « Soubz cou-

leur, et promesse de la défendre, tu la despoilles, et destruytz,

sans l'enrichir d'une seule syllabe, qui soit à elle propre et con-

uenante » (p. 197); tu ressembles à « celuy qui cerclie son asne

et est monté dessus » (p. 494). Au lieu de voir ses qualités

propres, tu extravagues « en la ciuilité des mœurs, loix, équité,

et magnanimité des courages françoys, et commémoration de

leurs gestes. Desquelles choses n'est icy question », car « elles

ne font rien a la langue estre dicte barbare ou non barbare »

(p. 193).

Quant à lui, Quintil, non seulement il n'a pas attendu la

Deffence pour penser qu'il pouvait y avoir de bons poètes

français, mais il estime même que la condition qu'on leur y
impose d'être à moitié grecs et latins n'est qu'une entrave, car

sans ces langues « n'ont pas laissé aucuns d'estre très bons Poètes

et par aduenture plus naïfz que les Gr^ecaniseurs, Latiniseurs,

Italianiseurs en françoys, lesquelz a bon droict on appelle

Peregrineurs » (p. 202). On voit par ces paroles sur quel terrain
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se plaçaient les adversaires de la Pléiade. Ce n'était pas la har-

diesse qu'ils reprochaient à ses prétendues revendications, mais

l'excès de leur timidité.

Dans ces conditions, il devient superiludc relever longuement

les déclarations analogues, dont l'école de Ronsard a un peu

abusé. On connaît la préface de la Franciade et la prière du

poète aux Français, où il s'indigne de les voir abandonner le

langage de leur pays pour vouloir déterrer « ie ne scay quelle

cendre des anciens ». Il qualifie cette erreur de crime de lèse

majesté, et les supplie « de prendre pitié comme bons enfants,

de leur mère naturelle ». Plutôt, dit-il, que de « recoudre et rabo-

biner de vieilles rapetasseries de Virgile et de Ciceron », plutôt

que d'amasser des fleurs qu'on flaire un instant, puis dont on

ne tient pas plus compte que d'un bouquet fané, mieux vaudrait

à tout prendre « comme un bon bourgeois ou citoyen, rechercher

et faire un lexicon des A'ieils mots A'Artus, Lancelot et Gauvain,

ou commenter le Romant de la Rose » ! Il y a dans tout ce mor-

ceau de l'éloquence, de la verve, de l'esprit, pas un argument

ou une idée que nous n'ayons vus dans Du Bellay ^

Pontus de Tyard n'est pas plus original. Du passage du Soli-

taire premier, où le dialogue porte sur le sujet de la poésie

française, il n'y a rien à citer, sinon que l'auteur, dans son lan

gage précieux, mêle bien imprudemment cette cause à une

autre : celle du développement de « l'esprit logé en délicat corps

féminin ». Comme Pasithée, plus prudente, en avertit son inter

locuteur, « se faire fort à la fois pour la suffisance de l'esprit

féminin et du langage françois, tous deux tant peu estimez d'un

grand nombre de ceux qui se font nommer sages, qu'ils r'en-

uoyent le premier à la contemplation du contour d'un fuseau et

l'autre à la narration d'un conte, qu'ils appellent des quenouilles »

,

c'était s'exposer à « auoir la guerre à ces frons armez de sourcils

mal piteux ». Mais l'auteur continue ailleurs son « erreur amou-

reuse » et n'insiste pas sur cette matière délicate -.

Après les maîtres, toute la foule des disciples reprend en

1. Voir l'ri'f. de la Fidiiciade, dans Ronsard, Œiioref:, BlancluMuain, 111, 34.

Comp. l'ode de Du Bellay à Marguerite, Œuvres, éd. Marty-Laveaux, 1, -241.

2. Solitaire premier (loo2), dans les Œuvres poétiques, éd. Marly-Laveaux,

p. 221.
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chœur leur chanson % jusqu'à Fontaine, qui, rallié à TEcole, si

jamais il en a été l'adversaire, se fait le défenseur de la poésie

française -.

Les prosateurs sont beaucoup plus sobres; je signalerai

cependant parmi eux Antoine Fouquelin de Chauny, dont la

Rhétorique est précédée d'une remarquable préface « a très

illustre princesse, madame Marie, Royne d'Ecosse" ». Dégagé

de la sotte superstition et commune ignorance du temps passé, et

« voyant plusieurs nobles esprits s'estre adonnez d'un commun

accord et (par manière de dire) auoir prêté le serment », il a

volontiers suivi leur enseigne « en si honéte et louable entre-

prinse, » et sous l'inspiration, avec l'aide aussi d'Omer Talon, il a

accommodé au français les préceptes de rhétorique, en laissant

ceux qui « sembloient répugner » à sa langue, en « adioutant aussi

ce qu'elle auoit de propre et particulier* ». Lui aussi veut pour

sa part dégager la France du joug des langues étrangères.

De tout ce fatras de redites, il importe de distinguer seule-

ment une ou deux pages, parce qu'elles montrent non seule-

ment comment l'idée gagnait de proche en proche, mais à quel

point les esprits s'enhardissaient. Ainsi Jacques Tahureau, le

poète mort jeune, a laissé une Oraison au roij de la grandeur de

son règne et de Fexcellence de la langue franco!/se"% oii, après avoir

suivi d'abord les erres de ses maîtres, il s'aventure bien au delà

d'eux : la sonorité et la richesse du français lui paraissent

incomparables, bien supérieures à celles du latin, et même du

grec ".

1. Je ne reparle plus de Peletier du Mans, qui a cependant repris la question,

dans son Art poétique, Lyon, J. de Tournes, loo5, p. 36. Bien entendu, Vauqnelin.

le théoricien attardé de l'école, y revient aussi dans son Art poétique. (Voir livre I,

éd. Travers, p. 61.)

2. Les Ruisseaux de Fontaine; Lyon, Thib. Payan, looo. p. y8 et 101. Cf. Cl. de

Buttet, Œuvres poétiques. Lyon, Scheuriufr. 1877 ; l'Auteur au Lecteur, xxxv ;

Gérard-Marie Imbert, Première partie des sonets exoteriques, Bordeaux, Millan-

ges, 1578, son. xxxvi; J. Godard, La Fontaine de Gentilhj, Paris, Est. Prevosteau,

lo9o, in-8, p. 31, etc.

3. Paris, André Wechel, lo')7.

't. Comparer dans la Rhétorique de P. de Courcelle, Paris. Seb. Nivelle, 1557,

une Epi-rranime latine liminaire.

5. A Paris, chez la veufue Maurice de la Porte, looo. Voir p. 5 V et suiv.

6. «Quoy que telz importuns « degorgcursde latin en veillent iaper, au contraire

allegans pour fortifier leur opinion ie ne scay combien de manières de itarler

Latines que nous ne sçaurions rendre mot pour mot en nôtre langue, pour
vn trait de cette sorte qu'ilz niétront en ieu. il est aisé de leur en alléguer vnc
infinité d'autres en Françoys qu'il est impossible de rendre en la langue Latine
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Il est visible qu'à ce moment tout le monde se sent plus ou

moins entraîné; j'ai pris des exemples parmi les hardis; on en

trouverait de non moins probants chez les timides. Scévole de

Sainte-Marthe jiardait encore les })réjugés du début du siècle. Il

ne croyait iiuére qu'on pût écrire en français, sans « y mesler

des choses des gentiles et vertueuses Dames, auxquelles con-

uient principalement la lecture de tels escrits » S et toutefois, pris

<le la contajjîion, il publie ses vers français au milieu des latins.

Il ne sait même plus se défendre de donner en passant rélo2:e

obligé à ceux « dont l'industrie est dediee a l'embellissement et

illustration de leur langue ».

En somme, dans les œuvres d'imagination, à la lin du siècle,

la victoire du français est complète. Qu'on consulte le facétieux

Tabourot^ ou le grave Du Vair ', l'opinion est la même, le senti-

timent s'est répandu qu'on ne pouvait se créer un stvle propre

qu'en français. Le latin n'est pas éliminé; comment leùt-il été

quand Du Bellay lui-même se jouait à s'en servir encore?^ mais

l'ancienne proportion est renversée dans les œuvres; ce n'est

jdus à lui qu'on s'adresse le plus souvent.

L'honneur de ce succès revient en grande partie à la Pléiade,

pour laquelle je ne voudrais pas paraître injuste. Ses apologies

manquaient de précision, mais ses vers ont provoqué dans toute

la France un élan d'enthousiasme. Or, c'était là le meilleur appui

que des poètes pussent donner à la cause qu'ils défendaient. Pour

faire triompher une idée, en poésie comme en art, mieux vaut

aiieques la iiiesme grâce qu'il/, ont en la iiôU'c : Ce que ie di «le la langue

Latine je l'entés aussi bien dire de la langue Grecque et toute autre telle que
ces opiniâtres langars voudrôt haut-louer par dessus la Francoyse : Jamais

langue n'exprima mieux les conceptions de l'esprit que fait la nôtre : lamais

langue ne fut plus douce à l'oreille et plus coulante que la Francoyse : lamais

langue n'eut les termes plus propres que nous auons en Francoys, et diray

• l'auantagc que iamais la langue Grecque ni Latine ne furent si riches ni tant

abondantes en mots qu'est la nôtre, ce qui se pourroyt aisément prouuer par

dix mille choses inuentees que nous avons au-iourd'hui, chacune auecques ses

mots et termes propres, dont les Grecz ni les Latins n'ouirent iamais seulement
parler » (f 6 r°).

1. Voir Discours à la suite des Œuvres.
2. Dans la préface des Bigarrures, Tabourot parle des gens qui < veulent acquérir

réputation d'estre bien sages en Grec et Latin, et grands sots en François: pour
aller comme coquins, emprunter des bribes estrangeres, et ne sçauoir dequoy
truuuer à viure dans le pays ».

3. Voir le Traicié de l'Eloquence dans Du Vair, OEuvres, Paris, Ab. l'Angelier,

1600, in-8, IL 47.

4. Voir loach. DeUaii Andini poemalum Uh. IV, quibus conlinenlur eleque...

Paris, ap. Fed. Morel, 1558. En tète : « Cur intermissis gallicis latine scribat. •
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un exemple qu'une théorie. Celui que donna Ronsard ne fut pas

complet, mais il était néanmoins assez beau pour que le concerl

d'élopres empêchât d'entendre les critiques. Et dès lors on se

précipita dans la voie, derrière lui. Si bien que, quand l'heure du

retour en arrière eut sonné, et qu'on vit les défauts du système,

un résultat considérable était acquis; on blâma les auteurs, on

ne s'en prit pas à l'instrument qu'ils avaient manié. Malherbe

eut beau trouver tout mauvais dans Ronsard, il ne fit pas porter

la responsabilité de ses fautes à la lang'ue. Il y song-eait même si

peu, que, copiant presque Du Bellay, il déclarait que si Virgile

et Horace revenaient au monde et voyaient la pauvreté des

poètes latins modernes, des Bourbon et des Sirmond, ils leur

« bailleroient le fouet »

.

//. — Histoire intérieure.

A. Tentatives des savants pour cultiver la langue.

Efforts pour constituer une grammaire'.^ l"étranger.

— Nous avons vu la littérature grammaticale naître en Angle-

terre au xiv' siècle; pendant long'temps, si le nombre des livres

de ce genre s'accrut un peu, le niveau ne s'en éleva guère, et on

peut dire qu'au commencement du xvi" siècle, il n'y avait pas

encore, à proprement parler, de grammaire française. A la fin,

au contraire, il en était né un assez grand nombre, en latin, en

français et en langues étrangères.

C'est en Angleterre, en Allemagne et en Hollande surtout,

qu'on les Adt se multiplier. Pendant que les Wynken de Worde,

les Pinson, les Meurier, les Estienne Colas, les Du Vivier, con-

tinuaient, à l'usage de leurs nationaux, la tradition des manuels

1. Voiries indications bibliographiques dans Slengel, Chronologisches Verzeich-

nis fvanzôsischer Grammatiken vom Ende des '14"'" bis zum Aus;/ange des 1
8'^''" Jahr-

hundei'ls Oppeln, 1890. Ce recueil, très utile, est en général très exact. Pour
la période qui nous occupe, je n'y vois guère à signaler qu'une erreur positive :

le n" 15 : de Trou, Linguœ gallicœ janua, est de 1636, non de 13o6.

On observera toutefois que l'ouvrage n'indique que les grammaires propre-

ment dites. Il existe un très grand nombre de livres relatifs à la langue, dic-

tionnaires, traités, ou même des grammaires fragmentaires, qui n'ont pu y
trouver place. D'après le plan de l'auteur, un traité de prononciaiion, comme
celui de De Bèze, devait se trouver éliminé. Il y a aussi quebiues oublis.
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pratiques et sommaires, des étrangers ou dos Français établis

au dehors, dont quelques-uns au moins méritent d'être nommés

ici, composaient des recueils importants, et qui soutiennent

la comparaison avec les meilleurs livres publiés en France,

quand ils ne les dépassent pas.

L'ouvrapre le plus connu est celui de Palsgrave, « Ang-loys

natif de Londres et gradue de Paris «, qui a été réimprimé

dans les Docnments inédits de r histoire de France, en même
temps (jue celui de son rival Du Wez, un Français, celui-ci,

devenu précepteur du prince Arthur et de Madame Marie

(-{- lo35). Leur date même, à défaut d'autre mérite, signalerait

de pareils ouvrages à l'attention, puisque Palsgrave écrivait en

1S30, que Du Wez, s'il n'a pul)lié son Introduction qu'en 1532,

avait, auparavant, publié d'autres travaux grammaticaux, au-

jourd'hui perdus. Ces deux auteurs sont donc les devanciers de

notre premier grammairien, Dubois. UEsclarcissement de Pals-

grave a le grave défaut d'être mal composé, le troisième livre,

surajouté, reprenant le second, chapitre par chapitre, pour le

compléter; mais si, passant condamnation sur ce point, on prend

la peine de réunir les matériaux qui sont épars dans toute

l'œuvre, on s'aperçoit sans peine qu'elle est celle d'un homme
qui connaît à fond notre idiome, qui a du jugement, et une

observation très précise '. De longues tables, parmi lesquelles

il faut signaler surtout celle des verbes avec leurs principales

formes, qui comprend 372 pages de la réimpression de Génin,

fournissent des répertoires de formes qui devaient être très

précieux pour les contemporains, et qui sont encore pour nous

d'un haut intérêt.

Derrière Palsgrave, il est difficile de citer quelqu'un (|ui le

vaille. Je rappellerai cependant Jean Garnier, dont Ylnsd/iilio

gallican limjuœ, écrite pour la jeunesse allemande et dédiée aux

jeunes princes de Hesse, parut à Genève en 1558. Quarante ans

plus tard, Serreius de Badonviller publiait en latin, à Stras-

bourg, un manuel très important, si souvent réédité qu'il fnllut

l'apparition des Remarques de Vaugelas, à [)artir de laquelle la

1. Voir, par exein[)le, p. 355, quand on doit employer ce ou il neutre : &esl h

moi, ou il est bon; p. 3G7, où Palsgrave note que septante, octanfe, nouante sont

populaires; p. 406, où il dit que la négation se sous-enlcnd dans l'interroga-

tion : Vai-je point vu? etc.
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tion de la grammaire française fut profondément modifiée, pour

qu'on cessât de le réimprimer périodiquement.

M. Stengcl, l'auteur du catalogue que je citais plus haut, a

annoncé une histoire de la g^rammaire française, qui replacera

tous ces livres et les autres, qu'il a énumérés, à leur rang-, et

établira les rapports entre eux. Je ne saurais m'y attarder ici,

sans sortir de mon sujet. On constate en eftet que les meilleurs

n'ont eu presque aucune influence sur l'histoire intérieure de

la lang"ue môme. Ramus est si peu familier avec eux qu'il appelle

Garnier, le seul qu'il nomme, Jean Grenier, et Palsgrave semble

ne lui avoir pas été connu. Or il était un des théoriciens français

les mieux informés. La vérité est que, dans l'état oii était la

science grammaticale, et avec l'incertitude de l'usage, Garnier,

Palsgrave et leurs pareils avaient à apprendre du public lettré

français, ils n'avaient pas qualité pour lui enseigner '.

De toute cette floraison d'une littérature grammaticale, il

importe cependant de retenir une indication précieuse pour l'his-

toire extérieure du français : c'est qu'elle suppose une diffusion

très grande de notre idiome dans les pays étrangers. On est tout

étonné parfois d'entendre les auteurs, autour de 1550, Peletier

du Mans -, Pasquier ', Pillot^ d'autres encore, parler du français

comme d'une lang'ue généralement apprise et connue, non seu-

lement en Angleterre, où, nous l'avons dit, la tradition ne s'était

jamais interrompue, mais dans le nord, en pays germanique.

Quand Peletier et Pillot,plus tard Ramus % confessent nettement

1. Oïl verra dans les Hi/poinneses de galllca lin;/ua de H. Eslienne, les criti-

ques adressées à trois des principaux de ces ouvrages étrangers, p. 198 et suiv.

Du Wez contestait déjà à ceux qui n'étaient pas natifs de France la compétence
nécessaire pour composer des règles infaillibles {ProL, p. 894, éd. Génin).

2. Dialogues de l'orth., p. 60 : « E outre cela ancores, le renom, la conuçrsa-

cion, l'aliancé e qui n'ét à omotre, la trafique qu'ont les Françoes auçq toutes

nacions, randet la Langue non seulemant désirable, inçs aussi necessere a tous

peuples. On set qu'au pais d'Artoos e de Flandres, u. tienet tousjours l'usance

dé la Langue e i pledet leurs causes, e i font leurs écritures e procédures an
Françoçs. An Angleterre, aumoins antre les Princes e an leurs Cours, iz parlet

Françoçs an tous leurs propos. An Esiiagne, on i parle ordineremant Fi'ançoçs

es lieus les plus célèbres, einsi que peut bien sauoi^r le signeur lan Martin qui
à été an tous les deus pais. An la Court de TAmpereur, einsi que sauet ceus
qui s'i sont trouuèz priuémant e longuemant, on n'use, pour le plus, d'autre

langage que Françoçs. Que dire je de l'Italie? ou la Langue Françoese et toute

commune, non seulemant pour la frequantacion des Françoçs. mçs ancores pour
la grâce, beauté et facilite? »

3. Œuvres, t. II, let. II, o c. (lettre de loo2).

4. Pillot. Gramm., looO, Préf.

î). Ranius, Grammaire, éd. 1072, Préf.
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leur espérance de voir le français passer au nombre des langues

doctes qu'on étudiera en Europe, comme le grec et le latin,

ces visées paraissent au j)rime abord prétentieuses et injustifiées.

En réalité elles se justifiaient par des faits, le développement

des urammaires à l'usace des étrangers en fournit une des

meilleures preuves '. Il ne faudrait pas en tirer ce qu'elle ne

contient pas, et croire qu'on peut mesurer le succès de notre

langue dans un pays au nombre des manuels qui y ont été faits

pour l'enseigner, ce qui serait absurde -
: l'apparition en Alle-

magne et dans les Pays-Bas d'une série d'ouvrages de ce genre

n'en est pas moins très significative : elle éclaire les boutades

sur la valeur comparée des idiomes, qu'on prête à Charles-Quint.

E)i France. — Le développement de la littérature gramma-

ticale fut également rapide, et c'est là un fait très important, qui

intéresse au plus haut point l'histoire de notre langue.

Diverses idées animaient ceux qui y ont travaillé, mais prin-

cipalement le sentiment profond, que la langue avait besoin

d'une règle, si elle devait s'élever à de nouvelles destinées.

Ramus dit nettement que ce qui manquait aux François, c'était

ce pourquoi nous magnifions la langue grecque et latine, c'est-

à-dire la loi de bien parler {Gram., Préf.
, p. 5, 15G2), Ce

désir de règle s'explique d'abord par l'esprit pédantesque de

l'époque, qui n'attribuait de valeur aux choses, qu'autant qu'elles

avaient mérité d'être l'objet d'un art et d'une discipline. Ainsi

Geoffroy Tory s'efforce de démontrer que notre langue est

1. Le texle le phis important que je connaisse sur la matière est celui de Mel-

lema, dans l'épitre dédicatoire aux magistrats de Harlem, qui précède son Dic-

tionnaire flamand-français (1591), et qui a été déjà citée par Tliurot [llist. de la

Pron. fr., I, xiv.) : « La trcsnoble et tresparfaite langue Françoise, laquelle di-je

(maugré que m'en sçaura l'Italienne), règne et s'use pour la jilus communne, la

plus facile, voire la plus accomplie de toutes autres en la chrestienté, laquelle a

grande affinité avec la Grecque, mais surtout avec la Latine. Que si nous en vou-

lons juger sans passion, il nous faudra confesser que tous les Flamengs, avec

leurs seize provinces nomméez le Pays bas, s'en servent quasi comme les Valons

et François mesmes, es marchez, es foires, es cours, les paysans en assez grand
nombre, les citoyens et les marchands pour la plus part, les gentils-hommes :

brief les parlements et secretairies, le clergé avec les estudiens... Puis grande
partie d'Alemaigne, du pays de Levant, de Mascovie, de Pologne, d'Angleterre et

d'Ecosse usent de ladite langue. Le mesnie se fait en Italie en maints endroicts,

mesmcment en Insubria, Picdmont et Lombardia, sans (jue je di de la Turquie
et d'Egypte, comme à CalTa, à Pera, à Tripoli Asiatique, à Aleppo et à Alcairc

ou Alexandrie. »

2. Ainsi nous savons qu'en Italie le français était assez communément entendu,

et on ne signale pas de grammaire avant celle du Napolitain Scipio Lentulus

(1589).

lllSTOIKE DE LA LANGUE. 111. 46
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aussi facile a régler et à mettre en bon ordre, que fut jadis la

langue grecque*. Dolet a la même conviction ^ J. de Beaune

soutient à son tour qu'on la peut rédiger par règles, et « que

le bien parler se peult congnoistre et séparer du faulx », quo

par conséquent le français ne « se peut dire ou estimer bar-

bare ^ » Et Du Bellay, avec de mauvaises raisons, appuie la

même idée « qu'elle n'est tant irreguliere qu'on Aeut dire »,

si des gens ingénieux entreprennent de la réduire en art ''.

Rien d'étonnant dès lors que « les Yarrons », qui s'en sentaient

capables, se soient appliqués à lui donner cette règle qui man-

quait à sa dignité, et devait la relever aux yeux des doctes, en

montrant que la matière ne manquait point, et que seul FouATier

avait tardé jusque-là.

Mais plusieurs passages d'auteurs accusent un autre souci.

On connaît et on a souvent cité le mot de Montaigne : « Fescris

mon Hure à peu d'hommes et à peu d'années. Si c'eust esté une

matière de durée, il l'eust fallu commettre à un langage plus

ferme. Selon la variation continuelle qui a suiuy le nostre ius-

ques à cette heure, qui peult espérer que sa forme présente soit

en usage d'icy à cinquante ans? il escoule touts les iours de nos

mains ; et depuis que ie vis, s'est altéré de moitié. Nous disons

qu'il est asture parfaict : autant en dict du sien chasque siècle,

le n'av garde de l'en tenir là, tant qu'il fuyra et s'ira difformant

comme il faict. » {Essais, III, 9). Nombre d'autres écrivains

avaient éprouvé avant lui les mêmes craintes, et les partisans

du latin ne manquaient pas de s'en servir, comme d'un argu-

ment et d'une menace envers ceux qui voulaient passer à la

lanaue vulgaire ^

Il faut dire que les faits justifiaient ces prévisions. Nombre

de gens au xv!"" siècle connaissaient les vieux « exemplaires des

romans écrits a la main », et se rendaient compte des boulever-

sements subis depuis le temps où « Vs se mettait à tort et à travers

devant les mots ». Ils voyaient qu'on était non seulement obligé

de rajeunir Joinville, Villehardouin ou Guy de Chauliac, pour

1. Champfiew'ij, fol. v, et iii, v°.

2. Voyez la Manière de bien traduire. A Mgr de Langei (1342).

3. Roy. art. cité p. 242.

4. De}., 1, 9, p. 75, P.

5. Voyez. G. Tory, Champfîeury, xxv, Des Autels, Rep. à Meigret, 20-21.
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les publier, mais que des auteurs beaucoup plus récents, Antoine

de la Salle, Yillon, avaient dû être remis en nouveau lan-

gage.

Un des seuls moyens de remédier à ce grave défaut paraissait

être de fixer une règle. Sans doute des esprits aiguisés comme
Meigret ne se faisaient pas illusion sur la valeur de ce moyen

;

ils savaient, autrement que pour avoir répété des vers d'Horace,

que la grammaire a un principe muable, puisqu'elle repose

sur l'usage, lequel change ainsi que les inventions et fantaisies

des hommes le veulent '. Il n'en est pas moins vrai qu'on

espérait, en général, ralentir au moins le mouvement par cet

obstacle. Et la tentative, qui eût semblé prématurée auparavant,

paraissait au contraire devoir réussir désormais, la langue étant

sinon venue au point de son excellence, du moins approchant

fort de son but'.

En fait, du reste, le principe était juste. Une fois la notion de

la correction éveillée dans les esprits, une fois nés des livres

qui devaient la repj'ésenter, la distribuer en formules et l'appli-

quer à des exemples, il était vraisemblable que la valeur de la

règle s'augmenterait peu à peu. Par là par conséquent l'écou-

lement dont se plaignait ]\Iontaigne devait être ralenti, et, dans

la mesure où cela est possible, arrêté. Ronsard, en encourageant

Meigret, soumettait d'avance ses successeurs à Malherbe.

De fait, il a accepté, lui aussi, cette subordination. Sans doute

on relèverait dans ses œuvres beaucoup de hardiesses gram-

maticales, dans ses manifestes des emportements attendus contre

les entraves des règles. Il a dit formellement que le poète

doit être « porté de fureur et d'art, sans toutesfois se soucier

beaucoup des reigles de grammaire. » Mais, même là, il n'ose

affirmer qu'il ne doit point s'en soucier du tout '\ Pourquoi?

Est-ce parce que Sebilet avait promis une grammaire fran(;aise?

La Pléiade voulut-elle se montrer aussi grammaticale que l'école

1. Repl. contre G. des Aolels, 25.

2. Pelelier du Mans, Dial. de Porth., 8".

3. Préf. de la Franc, III, 8. Ronsanl y recommande de faire servir l'adjeclif

d'adverbe, comme Hz Combattent obstinez (Cf. Du Bellay, Def., p. 140). Ce lati-

nisme se trouve déjà fréquemment chez Lemaire de Belges; il recommande
d'employer l'infinitif sultstanlivemcnt(Cf. Du Bellay, Def, p. 141)). Mais des expres-

sions comme son bel atler, mon larmoyer, eussent été très naturelles dans la

vieille langue. Les véritables licences sont donc à chercher ailleurs.
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adverse*? Je crois i»lulôt ici à des raisons générales. Il semble,

je l'ai dit ailleurs, que Ronsard avait aperçu à quels excès

menait le dédain complet de la syntaxe. Trouvant des commo-

dités et de la grâce à l'inversion, il n'en était pas moins résolu

à dire : Le roij alla coucher de Paris à Orléans, et non pas : à

Orléans de Paris le roy coucher alla -, comme Scève le fait si

souvent. Il « tient aussi pour certain que rien ne défigure tant

les vers que les articles délaissez », ou « l'oubli des pronoms ]»ri-

mitifz, comme Je, tu '. » Tout en taisant le nom d'un devancier

qu'il respectait, il met ses discijdes en garde contre ces fautes,

que notre langue « ne peut porter, non plus que le latin un

solécisme ».

C'est ce dernier mot qu'il importe surtout de retenir. Ronsard

dans la Préface que je citais plus haut en a employé un autre,

qui caractérise bien aussi sa pensée : « Je suis d'auis, dit-il, de

permettre quelque licence à nos poètes francois, pourueu qu'elle

soit rarement prise. » Ce terme de licence montre bien le progrès

déjà fait; pour qu'il y ait des licences, il faut qu'il y ait une règle.

La grammaire française écrite, considérée comme code du

laniiaae, s'annonçait donc avec un bel avenir. L'idée de la

rédiger n'était pas éclose dans le cerveau de quelque pédant. On

peut dire que des écrivains, les uns l'acceptaient tout au moins

comme un besoin, tandis que les autres la désiraient comme un

appui, et aussi une sauvegarde.*

1. Il ne faut pas oiil)licr que Marol a (lonnc une règle des participes, clas-

sique au XYi' siècle.

J. III, 2C..

3. VII, 329.

4. Le seul des lalineurs qui, à ma connaissance, ait essayé à cette époque de

démontrer que le beau projet de régulariser le français n'était (lu'un rêve, est

Ch. Bouelles, chanoine de Noyon. Il iiubiia, chez Robert Estienne, en 1533, trois

petits traités institulés : Libe)' de (li/fcrcntia vidgariian JiiKjuarum, et Gallici

sermonis variclale. Quse voces opiid Gallos suit fucfiliœ et arbitrariœ ,
vel

harbnr;i' : qiiœ ilpm ab orir/ine fMiina mrinarint. De halluchiatione Gallicanorum

nominum. Je n'ai pas à m'occuper ici des deux derniers : le troisième est un

recueil d'observations d'onomastique topographique; le second un petit diction-

naire étymologique du français, le premier, semble-l-ii, qui ait paru. Quant au

traite ipii ouvre le livre, c'est bien, comme le litre l'indique, une étude sur

les différences des parlers vulgaires et la variété de la langue française. Après

en avoir déterminé à peu près les limites, l'auteur essaie de mettre en évidence

son instabilité el les inconséquences de l'usage, sitôt qu'on se déplace, si

peu que ce soit, même d'un village à un autre. Prenant chacune des lettres

latines, Bouelles en observe de son mieux les déformations contradictoires,

éi)auchant ainsi sans le savoir, les premiers éléments de la dialectologie

française, mais, en revanche, très conscient de son but, qui est de montrer qu'on
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Jacques Dubois. — Jacques Dubois, plus connu sous son

nom latin de J. Silvius Amhianus (1478-1 ooo), comme presque

tous les grands savants de son époque, était médecin; comme

eux aussi, il avait approfondi les langues anciennes, latin, grec,

hébreu, et fait le tour de toutes les sciences ^ Ainsi que Fernel,

dont il fut le rival souvent heureux, il a toujours écrit comme
il enseignait, en latin, et il est surprenant à première vue, bien

qu'il ait été à Montpellier et ait pu y subir l'influence des idées

nouvelles sur le rôle de la langue française dans l'enseignement

scientifique, qu'il ait été le premier à tenter la grammaire d'un

idiome dont il n'a jamais voulu se servir dans la lutte qu'il

soutenait pour Galien. Quoi qu'il en soit, son ouvrage parut en

lo31 (nouv. style, 1532), chezRob. Estienne, sous le titre suivant:

lacobi Syliiii Ambia
||
ni i7i linfjiiam gallicam

[|
Isagt-oge, vnà cum

eiusdem Grammatica Latino-
[|
gallica, ex Hebraeis, Grœcis et

Lalinis authoribus
[|
Cumjwiuilegio

||
Parisiis, ex officina Roberti

Stephani. (Achevé d'imprimer le 7 des ides de janvier).

Il nous dit lui-même qu'il pensa d'abord en faire un délasse-

ment, et se reposer ainsi d'un travail acharné, que lui avait causé

une révision, ou mieux une refonte du livre de son maître, « De

nsii partium corporis humani ». Mais, comme il avoue dès cette

première phrase y avoir rencontré de très grandes difficultés,

il est à croire qu'il eût abandonné son entreprise, si d'autres

pensées ne l'eussent soutenu. Il est certain qu'il sentit, et c'était

dans le milieu où il vivait, un mérite, qu'il y avait des lecteurs

« studieux de la langue française, » et qu'il s'en trouvait même
parmi les savants'; se mettant de ce nombre, il osa proclamer

ne peut rien fonder sur une terre meuble : La prononciation française n'est que
confusion et erreur. Et toute tentative pour remédier à cet état de choses est

vainc et condamnée d'avance à échouer. II n'y a aucun idéal à chercher pour les

langues vulgaires, en particulier pour la nôtre. Celte idée est si chère au cœur
de Rouelles qu'il l'a mise en titre de deux de ses chapitres : le quarante-septième

et le quarante-huitième, qui donnent vraiment la clef de son livre. Il est piquant

de constater que, dans le temi)S même où celte campagne était menée, et pendant

(lue le livre de Bouelles achevait de s'élaborer,- le premier grammairien fran-

çais, Jacques Dubois, presque un compatriote de Bouelles, mettait son livre

sous la presse.

1. Le catalogue de ses ouvrages est dans les Mémoires de Nicéron, XXIX, p. 9().

Ils ont été réunis sous le titre de Jac. Si/lvii Ambiani, Opéra uiedlca... Adjitncla

est ejusi/em Vila et Icon, opéra et studio lienati Morsei, Doctoris Medici Parisiensis.

Gencva, d630, f. On trouvera dans cette Vie i]or. renseignemonis très détaillés

sur la naissance, la jeunesse et la carrière d(.' Dubois, qui eut une autre célé-

brité que celle que lui fit son avarice, (pioi ([u'en dise Goujet.

2. « Mei laboris fruclum nonmediorrem fore video, ex magna etiam doctorum
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qu'on ne pouvait pas toujours répéter des mots sans les avoir

étudiés, comme des perroquets, et paraître étranger dans sa

langue maternelle.

D'autre part, il crut reconnaître que le désordre de la langue

vulgaire venait en grande partie de l'absence de règles. Nul

n'ayant su jusque-là s'il en existait, ou du moins quelles elles

étaient, n'y ayant rien d'écrit là-dessus, la confusion est

extrême, dit-il, jusque dans la conjugaison. Mais cet état com-

porte un remède facile, car la langue française, en apparence

gâtée et incohérente, est une et pure, et peut se lire et se com-

prendre presque avec la môme pureté, la même précision, la

même brièveté et la même facilité que les écrits les plus cor-

rects, les plus purs et les mieux ordonnés de la latinité (p. 119.)

Cette conviction de Dubois suffirait à la rigueur pour faire

comprendre comment il a songé à traiter de grammaire fran-

çaise; elle n'explique pas pourquoi il en a traité comme il l'a

fait, ni les étrangetés de sa méthode et de son~plan.

Son livre est composé de deux parties. Dans la première,

Visagioge (1-90), l'auteur étudie la nature des lettres, leur parenté

mutuelle, qui leur permet d'être changées les unes pour les

autres, les dix figures : prothèse, épenthèse, paragoge, aphé-

rèse, etc., qui, en introduisant dans les mots des sons nou-

veaux, en en faisant disparaître d'autres, servent à les consti-

tuer. Ces principes posés il essaie de fixer des règles de

transmutation des mots, tout en se rendant compte que ces

règles ne font en somme que répéter en partie les théories et

les exemples donnés à propos de la parenté des lettres. Quoi-

qu'il en soit de ce désordre, le caractère de tout ce traité initial

est très net : c'est ce que nous appellerions une phonétique.

La deuxième partie est une grammaire, très incomplète, qui

traite successivement des huit parties du discours : nom, pronom,

verbe, adverbe, participe, conjonction, proposition et interjec-

tion, en en donnant les définitions et les formes. C'est ce que

nous appellerions une morphologie (90-1 o9). Mais il faut y

expeclatione operœ prelium me facUinim putaui Non iniuria sermonem
Gallicum cxcolere aggressus sum : ul posleris velut pra?luceam. ista limatiiis,

ropiosius et fœlicius tractaturis : ac nostrœ œtatis hominibus aninios excilcm.

iil horis saltem succisiiiis, intermissa panluliiiii linguanim exoticorum disqui-

^ilione laiii solicita, sui sennonis ratioiiom cdiidiscant (Ad Lect.. p. 1 et suiv.)-
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regarder de plus [)rès pour comprendre exactement l'agence-

ment de l'ouvrage.

La grammaire de Dubois n'est pas une grammaire française,

c'est une grammaire latino-française, ce qui ne veut dire ni

grammaire du français rédigée en latin, ni grammaire simul-

tanée du latin et du français, mais, si je comprends bien,

grammaire du français rapporté au latin. C'est trop peu de dire

que l'auteur compare sans cesse l'un à l'autre ; il cherche dans

le latin le type d'oii le français est sorti et dont il doit toujours

se rapprocher. On comprend dès lors ce que signifie cette

phonétique qui précède. Elle suit exactement la même méthode

que la grammaire, cherchant à montrer non seulement les

mutations que les Français ont imposées aux lettres, mais les

justifiant aussi souvent que cela est possible par des change-

ments analogues, que les Latins eux-mêmes leur avaient fait

subir*.

Et dans l'ensemble de l'ouATage, elle joue un rôle essentiel;

pour bien dire, elle en est la base indispensable, puisqu'elle

sert à établir par le détail la parenté des deux langues. Somme
toute, la grammaire de Sylvius ainsi constituée est une gram-

maire — je n'ose pas dire historique — puisque l'auteur fait à

peine une ou deux fois allusion au passé de la langue, mais une

grammaire étymologique, et c'est de ce point de vue, il me

semble, qu'il faut la comprendre et la juger.

Il est certain que, appréciées d'après les règles que nous sui-

vons, et les résultats où nous sommes arrivés, les étymologies

et les canons phonétiques de Sylvius nous paraissent téméraires

et parfois enfantins. En admettant que a peut se changer non

seulement en e, ai, au, comme cela arrive réellement dans tel

(talis), grain (granum), faux (falsum), mais en / dans vider

(vacuare) , en o dans toucher (tangere), en ou, dans ouvert

(apertum), toutes les dérivations, même les plus absurdes, sont

1. Ainsi les Laliiis cliangciil :

6 en c : subcedo = succedo. De même cithare = cùucer.

b en g : subgero = suggero — jubilare =r jongler.

c en g : seco = segmentum, — rodere = roger ou ronger.
h

d en C : adcedit =:accidU — impedire= empescer.

r en s : valerius = valesius — père =pese.



728 LA LANGUE AU \\l' SIECLE

possibles '. Et en effet Dubois, ouvrant la série des étymolo-

gistes qui ont fait à la science une réputation ridicule, en reçoit

de tout à fait comiques ^ Encore faut-il dire à sa décharge que

l'exemple des grammairiens anciens Fa induit dans cette voie

fâcheuse, qu'il a même eu parfois des doutes et des scrupules^,

qu'enfin l'idée qu'il avait eue d'appeler en témoignage les parlers

de toute la Erance est une idée juste et féconde, une de celles

dont est sortie la grammaire comparée et la philologie moderne *.

Il entrevoit aussi la distinction des mots savants récents et des

vieux mots populaires ^ enfin parfois, assez souvent même, au

hasard je le veux bien, il rencontre juste, et les étymologies

qu'il a données pour un très grand nombre de mots, dont quel-

ques-uns assez difficiles, se sont trouvées exactes".

Le grand défaut de cette grammaire historique, c'est d'avoir

été dans une certaine mesure pratique et théorique en même
temps. En effet tous ces développements étymologiques nuisent

à l'exposé de l'état de la langue, qui se trouve écourté et manque

par bien des endroits. En outre, ce qui est plus grave, ils le

faussent parfois complètement. En effet, pour Dubois, la convic-

tion que le français est du latin déformé, est non seulement une

opinion sur ses origines, mais une règle pour la manière de le

1. On rcprette peu, dans ces conditions le frrand Etymologicum, que Dubois
se proposait de donner, dont il parle même, à quelques endroits, comme d'un

travail presque accompli. Si ce traité a été terminé, il est resté inédit, et semble
perdu. Celui de Bouelles n'est pas supérieur. Tous deux furent suivis, à peu de
distance, par Guil. Postel, qui a fait un recueil des mots dérivés du grec dans
son livre : Linr/uariwi duodecun chm^aclei ibus differetilhun alplicihetum. Paris,

Denys Lescuier; la préface est de 1538.

2. Marcher a mercari forte quia < impigcr extrêmes currit merca'Lor ad Indos ».

Cf. p. 91 : « Nos ab horarum bonarum multitudine felicem horosum. heureus
vocamus »

; p. 51 : < i/isula, isle. hinc islandre forte et à viris. » 37 : « cœlebs à

cœlestium vita.

3. « Ne te mirari oportet quôd elyma qutedam absurdiuscula (qualia tibi forte

videbuntur nonnulla) tradidimus, quum multo absurdiora apud Prolnim. Mar-
cellum, Varronem, Perottum, Calepinum, et alios Latinorum elymographos
inuenias : ut intérim Suidam, Hesychium, Etymologicum, cœterùsque taceam »

(Ad lectorem, p. 4, Cf. p. 53).

4. Il cite à chaque page le parler picard (p. 22, 88, 110, etc.), et jiarfois le bour-
guignon (p. 48, d3o), le lorrain (p. 7), le normand (p. 21, 31, 127, 121, etc.), le

lyonnais (p. 104j, le wallon (p. 88). Il parle même, à plusieurs endroits, de l'usage
en pays narbonnais et provençal (p. 135, 109, 132, 7, G4, 78).

5. ^oi^ p. 7 : « Forte quod htec haud ila pridem à doctis in usuni Gallorum
ex fonte vel Grœco vel Latino inuecta sunt » (Cf. p. 16, 58).

6. L'origine des substantifs en ee, p. 78, est bien indiquée, de même pour la

prothèse de e (p. 57), l'épcnthèse dans pouldre, gendre, épingle. L'analyse des
composés avec l'impératif est juste (p. 81 et 117). Enfin parmi les étymologies
exactes, cl difficiles, on peut citer celles de tante, jour.
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restituer. Nombre d'expressions dans son livre trahissent cet

état d'esprit, les formes françaises identiques aux latines sont les

vraies {vera) ; les autres sont des inventions des Français (p. 129) ;

ailleurs il dira qu'il ne reste que des « vestiges de la langue fran-

çaise », expressions étranges qui montrent quelle idée il se fait

du langage contemporain, corruption qu'il s'agit de purifier. Au

reste une phrase de sa préface, qui paraît vag-ue, mais s'éclaire

sing'ulièrement par les vices mêmes de son livre, nous donne

toute sa pensée. « J'aurai, dit-il, réalisé mon désir, si l'éclat naïf

de la langue française, depuis longtemps presque détruit et terni

par la rouille, se trouve quelque peu ravivé, et si, faisant une

sorte de retour à son point de départ, elle recouvre une partie

de sa pureté primitive, par le moyen des recherches que j'aurai

faites de l'origine de ses mots dans l'hébreu, le grec et le latin,

sources d'où notre parler est venu presque tout entier ».

Ce n'est pas à dire, bien entendu, que, d'un bout à l'autre,

Sylvius rejette les formes françaises, pour adopter celles des

Anciens ; sous peine de renoncer à faire une grammaire

française, il était contraint de s'arrêter en chemin, et il le fait

avec bon sens sur une foule de points \ Il n'en reste pas

moins vrai qu'il faut se souvenir toujours, si on veut com-

prendre sa grammaire, que l'idéal était pour lui dans un français,

qui aurait été le moins irrégulier possible par rapport au latin.

Qu'on considère par exemple l'essai de restauration ortho-

graphique dont je parle plus loin. Et si de l'écriture nous

descendons aux faits de langue eux-mêmes, les mêmes préoc-

cupations expliquent encore la méthode de l'auteur. Qu'il ait à

choisir entre plusieurs formes dialectales, ce n'est pas sur

l'usage français qu'il se fonde, mais sur l'usage latin. On pour-

rait croire que c'est parce qu'il est Picard qu'il préfère 7ni k

moi (p. 107); c'est seulement parce qu'à ses yeux, comme à

ceux d'Érasme, les Picards ont retenu plus fidèlement la pro-

nonciation latine. Que é, pour oi, vienne de Normandie ou

d'ailleurs, peu lui chaut, du moment que estelle rappelle mieux

Stella que estoille. Ce critérium là est le vrai. Les Parisiens ont

{. Tout d'un coup même, page 113, il interrompt une discussion avec de

Nel)rissa et Aldus en s'écriant : « Scd quo feror? graniniatica Latina scribo,

non Gallica. » A la page suivante, il signale comme des latinismes ceux qui

disent capesseï; facesser, accerser, de cupeàsere, facessere, uccersere.
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beau s'égayer aux dépens de la prononciation des provinces
;

on parle bien quand on parle avec les Latins, perfecte cum

Latiiiis '

(p. 7).

Ailleurs la tendance est plus nette encore. Avec l'appui d'une

forme parlée, Dubois se laisse aller à la tentation de faire

rejoindre au français le type de la langue originelle, en faisant

directement violence à l'usage reçu. Tantôt c'est le verbe aimer,

dont il voudrait refaire toutes les personnes en a, fmne, tu

âmes (p. 134); tantôt l'indéfini quelque, qu'il transformerait

volontiers en quesque, à cause de quisquis (p. 113). Ailleurs c'est

la règle d'accord des participes construits avec avoir, qu'il

voudrait voir bouleverser suivant la syntaxe latine, espérant

qu'avec un peu d'accoutumance on s'habituerait à dire g'hai

receuptes tes lettres, d'après haheo receplas tuas literas ^ Bref

Dubois a donné là un mauvais exemple, qui n'a été que trop

suivi. Mais à vrai dire, s'il n'eût pas ainsi conçu son livre, il

est très douteux qu'il l'eût fait. Seul ce rattachement intime du

français au latin pouvait ennoblir la tâche aux yeux de ce latiniste.

Drosai ^ dont je tiens à marquer ici le nom à sa date, n'est

jamais cité parmi les grammairiens français, sans doute à cause

du caractère de son livre, où il est traité successivement de

grammaire latine, grecque, hébraïque et française. Le court

abrégé qu'il a donné mérite cependant au moins d'être signalé.

Pour tout ce qui est de la dérivation « des dictions hébraïques,

grçques et latines en dictions françoises » , il renvoie à

Sylvius (p. loi); il lui emprunte aussi sa classification des

verbes (p. 138); pour le reste, il s'en remet trop souvent à ce

qu'enseignera la pratique des auteurs. Mais, dans sa forme

concise, le tableau de Drosai contient beaucoup de choses, et

1. Voir sur celle prononciation de e pour oi : esfelle, estoille, prononcialion
normande, p. 21 el d30. Cf. : Les gens de Flandre disenl très bien bosc, mieux
que les Français qui en ont fait bois (p. 31); end, qui s'entend à Tournai pour
inde, est meilleur que en (p. 84), etc.

2. P. 123-124. Thurot, Hist. de la pi'on. franc., I, xxv, fait à Sylvius des
reproches semblables à ceux que j'ai à lui faire ici.

3. Grammaticae quadrilinguis partitiones, in c/rtiliani puerârum : autôi-e lodnne
Brosseo, in utrôq ; iûre dociôre illustrissimo, Parisiis, Ex officina Ctiristiatii

Wecheli sud Scuto Basiliensi, in vico lacobœo. Anno M. D.XLIIII C. Pr. Reg, ad
quadr. La Préface, adressée aux professeurs de la jeunesse, est datée de Caen,
Ides de sept. 1542. 11 est traité des lettres françaises, p. 13-16; des syllabes
françaises et latines 25-30. La grammaire pro])rement dite commence à la page 133,

sous ce titre : « Les Dictions de la langue françoise », et va jusqu'à la pagcloj.
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des observations bien choisies et intéressantes. En outre, ce qui

est remarquable, le voisinage des langues anciennes, s'il incite

l'auteur à quelques rapprochements, ne l'embarrasse pas dans

des théories fausses, mais lui fait souvent, au contraire, mar-

quer avec beaucou]) de netteté les caractères distinctifs de

notre langue \ En somme, on regrette qu'avec ces qualités de

méthode il n'ait [)as donné la grammaire dont il parle -.

Meigret. — Meigret avait depuis plusieurs années déjà exposé

son système de réforme orthographique, lorsqu'il publia sa

grammaire". Il y reprend ses propositions, les complète et les

justifie, mais ce n'est pas là son but principal. Il voyait, en

effet, très nettement le rôle et l'utilité d'une grammaire, appelée

à fixer l'usage et a résoudre les difficultés, comme la loi doit

vider les différents entre les hommes (p. 86 r"). La base sur

laquelle il prétend l'appuyer n'est plus la règle des anciens ; sous

ce rapport, il est en opposition directe avec son prédécesseur *.

D'abord, à vrai dire, il est très mauvais étymologiste. Le

phénomène de l'épenthèse d'un d dans pondre le trouve hési-

tant, et la dérivation de aller rapportée à l'hébreu hallac

n'éveille, au contraire, en sa pensée aucun scrupule. Ailleurs,

il ne doute aucunement que le complément de la négation pas

ne soit emprunté au grec pas (f. 129 r"). D'autre part, dans son

système orthographique, il avait proclamé que, les origines

des mots fussent-elles avouées, elle ne devaient en rien com-

mander leur forme. Pour être logique, et Meigret l'était, il

1. Drosai voit et note l'alisence d'adjectifs français correspondant aux

adjectifs latins en eus (133) lapideus, de pierre: l'absence de nenlres, de cas;

l'existence de l'article défini; la substitution des infinitifs aux fjérondifs (138);

il distingue assez bien le passé simple, « temps de l'action jà piéça passée » du
passé composé (13'J), etc.

2. P. 154 « le les hay toutesfois (les dictions consignificatiues, propositions,

aduerbes),.... mises en tables, lât les Latines que Françoises en ma grammaire
Françoise. »

3. Paris, Chrestien Wechel, 15o0. Réimprimée par W. Foerster, Heilbmnn, 1888.

J'ai traduit dans ce chapitre l'orthographe de Meigret en orthographe moderne,
pour ne pas trop dérouter mes lecteurs. Je garde l'orthographe authentique

en note.

4. Le silence qu'il garde au sujet de l'Isarfjige a pu faire supposer qu'il ne la

connaissait pas. Je croirais plus volontiers qu'il a évité, lui qui changeait tant

de choses, d'attaquer la grammaire étymologique, comme il attaquait l'ortho-

graphe étymologique. Mais dans plusieurs passages, particulièrement p. 103 V,

où il parle de ceux qui veulent refaire les formes du verbe amer au nom de

je ne sais quelle « raçioeinatjion », c'est Inen, il me semble, la théorie de

Dubois qu'il réfute et sa méthode qu'il rejette, en choisissant un des exemples

où son devancier l'avait appliquée de la manière la plus fâcheuse.
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fallait admettre aussi que la grammaire ancienne était sans

autorité sur la grammaire moderne.

Meig'ret montre à plusieurs reprises cette indépendance, qu'on

était en droit d'attendre de lui. Ses maîtres sont bien Donat et

Priscien, mais il ne leur emprunte que les notions g-énérales,

ou, parmi les autres, celles qui s'appliquent et conviennent à la

grammaire française '. Quoique le latin ait un neutre, Meigret

n'en reconnaît pas au français (f. 34 r"). Le verbe latin possède

un gérondif et un supin; le français point, il y supplée par

l'infinitif (f. 73 v°). Les adjectifs en bundus sont fréquents en

latin, ils ne sont pas encore reçus en français (f. 33 v"). On
disait en latin liiteras, écrire d'après cela en français : fey reru

vues lettres, chose que d'aucuns croient élégant, est au con-

traire rude et sans propos (37 v").

Bref, pour ne point parler du vocabulaire, sur lequel nous

aurons à revenir, Meigret est partout l'adversaire des g'ram-

mairiens qui, d'un lien de filiation voudraient faire un lien de

dépendance; et, dans un passage caractéristique, il a attaqué

ces gens qui, « d'une telle inconsidération du pouvoir et de l'auto-

rité de l'usage veulent asservir une langue à une autre » , en mon-

trant l'absurdité de leur « superstition » (104 r") '.

Il n'y a point d'autre rèale du lanii-aye que l'usage. Meii?ret

lui est tout à fait soumis. Au lieu que les règles qu'on fait de

grammaire commandent à l'usase, au contraire les rècles sont

dressées sur l'usage et façon de parler, lesquels ont toute puis-

sance, autorité et liberté (103 v°).

Meigret a même déjà la notion d'un bon et d'un mauvais

usage; il n'ira pas chercher la langue chez le populaire, qui

confond des mots comme mon it ion et amonition, ni chez les

1. 26 v" « sans toulefoos se prescrir' aocune lof^ contre l'uzaje de la prononria-
çion Frâçoçzç : corne font pkizieurs, (ji dizet nou' dussions dir' cinsi suyuant !(•

règles Latines, ç Grecques : aôqels ponr toute satisfacrion il faot repôdre, qe
nou' deuons dire, corne nou' dizons, puis qc jcnerallcment l'uzaje de parler la

reçu cinsi : car ç'çt çcluy qi don' aolliorité ao' vocables : De vrey il s'en

t'i trouuc, (ji ont voulu dire q'il falloçt dire Aristotele, corne s'il n'ctoet en la

puissance de l'uzaje d'emprunter ce qe bon luy a sçmblé du vocable Aristoteles,
Içsser le demourant. » (Je conserve dans ces notes l'orthographe véritable de

Meigret, que je n'ai pas cru pouvoir garder dans le texte même).

2. '. le m'emoruel'^ bien q'il ne s'en treuue qelcun qi débatte ey, as, a : auons,
(liiez, ont : vu qc nou' l'auôs trop etranjé de haheo, duqel on dit qe nou' l'auons
tiré. Suyuant la supçrstiçion de'qels nou' dussions dire je habe, tu habes, il habe,
liabons, habez, il' habet. • (104 v"). Cf. Mathieu, Deuis, 1160, -i v".
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paysans, qui ont des tours rustiques. Il note que des poètes

emploient parfois une syntaxe à eux (o9 v°), que la mode déforme

des conjugaisons rég-ulières (8G r"), en un mot il a l'idée très

arrêtée que tout le monde ne parle pas bien, même à Paris,

mais qu'au milieu de toutes ces contradictions, on peut démêler

un langage courtisan, celui des gens « bien appris ». Aussi pro-

clame-t-il à la face des latiniseurs, ou, comme il dit, des « François-

Latins » qu'il y a une « cong-ruité » (26 y"), et que,.tout de même
qu'ils ont scrupule de recevoir un vocable qui n'est pas dans

Cicéron, le courtisan français n'a pas moins l'oreille malaisée

à contenter, qu'une façon de parler propre est aussi désirée et

aussi bien accueillie en langue française qu'en n'importe quelle

autre (oi v°).

Avec ces scrupules, Meigret hésite plusieurs fois à tranclier et

à résoudre, de crainte de «forcer l'usage « (121 r°).Il mentionne

souvent qu'il accepte deux manières de dire : fai jxissé et je suis

jxissé, — je laisserai et je lairrai (93 v°). Par-ci sonne mieux

à son oreille que par-ici, mais il ne veut pas condamner ce

dernier (128 r"). Cette prudence dans la décision n'est pas timi-

dité — Mcigret avait montré qu'il savait être théoricien, — c'est

sagesse et observation réfléchie des rapports de la grammaire

et de l'usage. En orthographe on peut déti'uire et construire, en

grammaire proprement dite on ne peut qu'observer, accepter et

mettre en ordre *.

Je ne prétends pas pour cela que la grammaire de Meigret

soit un chef-d'œuvre. Jl se sert avec bonlieur des divisions des

anciens, mais dans ces cadres tout faits il ne sait pas introduire

la clarté. En outre, des défauts graves <le composition éclatent

à plusieurs endroits; il y a des chapitres relativement peu

importants, comme celui des noms de nombre, qui se prolon-

gent démesurément; d'autres, comme celui de la formation des

noms (40 v"), qui sont complètement sacrifiés. A ces défauts

de proportion s'ajoutent des confusions, des redites. Il a fait

avec grande raison un chapitre de l'article (19 v°), mais il n'y

traite que de le, la, et la pluj)art des observations qui se rap-

I. II est juste (rajouter que sur quelques points Meigret n'a pns été aussi

l)ru(lent; il a essayé par exemple de supprimer par raisonnement la tournure .

c'est moi, cesl toi (75 v").
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portent à de, du, à, aux sont rejetées clans le chapitre de la

préposition, ou y sont reprises (119 y°).

Sur la doctrine, il serait facile de prendre Meigret en défaut;

il isnorait tout de l'histoire de notre langue, même ce que plu-

sieurs de ses contemporains savaient. Aussi se borne-t-il parfois

à observer, quand il devrait expliquer \ ou, ce qui est beaucoup

plus grave, se fourvoie-t-il souvent quand il explique.

Enfin, il y a dans son livre une très grave lacune, la syntaxe

manque, ou du moins, comme il le dit lui-môme, il ne « la

poursuit que par rencontres », c'est-à-dire qu'il y a çà et là, en

très grand nombre, j'en convions, des remarques et des règles,

la plupart justes, mais aucun corps de doctrine.

Néanmoins, dans le livre de Meigret on rencontre déjà les

éléments essentiels d'une grammaire française sérieuse, solide

et complète. L'usage est observé en général non seulement

avec fidélité, mais avec sagacité, par un esprit délicat, qui ne

confond pas les faits, mais au contraire les analyse avec finesse.

Le chapitre sur l'article est faible, mais les caractères du défini,

de l'indéfini et des partitifs sont étudiés plus loin et assez bien

démêlés (120 r° et sv.) ; les adjectifs possessifs sont distingués,

suivant qu'ils « s'adjoignent ou non leur possédant » (60 r°),

le déterminatif ce est mis à part des démonstratifs proprement

dits, qui empiètent si souvent sur lui (54 r° et s.), le rôle de
//

pronom est esquissé, et même réglé avec pénétration pour cer-

tains cas difficiles (58 \°) ; les deux constructions du régime des

verbes passifs avec de et pa?- sont relevées et comparées som-

mairement (121 r°) ; la valeur différente des expressions formées

avec en et un substantif, suivant qu'on y introduit ou non l'ar-

ticle, est marquée avec une grande exactitude (123 v°) ; l'impor-

tance des locutions adverbiales, telle que à Vitcdienne, de vitesse,

si considérable en français, est soulignée (126 v"). Bref, sur tous

ces points et nombre d'autres encore, où l'auteur n'était guidé par

personne, il a fait preuve d'une netteté et d'une justesse d'esprit

remarquables.

On s'est plusieurs fois égayé des essais qu'il a faits pour

déterminer et noter les accents dans les phrases françaises, et

1. lis v". 1! note les tours comme < la rue Saint Anlhoinc », « l'église Saint
Pau! », mais sans deviner la raison ])our(iuoi on lait la préposilion de.
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écrire la musique des syllabes sur une portée ; admettons qu'il a

eu tort de recourir à l'invention de mots bizarres et démesurés,

et qu'il eût fait sagement d'attendre pour en décrire les modu-

lations, qu'il eût entendu : Ja ConstantineopoUteine megalopolita-

nizera. Le désir de bâtir un système complet et cohérent l'a égaré

ici comme souvent ailleurs '. Aussi bien était-il presque impos-

sible qu'il arrivât à résoudre le problème, en se le posant dans

cette complexité. Voir où s'élève la voix dans toutes sortes de

combinaisons de monosyllabes, de nombre et de nature variable,

était au-dessus des forces de n'importe quel observateur, dépourvu

d'instruments. La nature même de l'accent d'acuité, tel qu'il

était dans les langues anciennes, devait l'empêcher de s'atta-

cher d'abord à l'accent d'intensité, le plus sensible en français,

le seul qu'il eût quelque chance de distinguer. Il n'en est pas

moins vrai que cet effort est le plus curieux et le plus pénétrant

qu'on ait fait jusqu'à notre siècle, pour éclaircir cette matière

obscure , et que la tentative de Meigret , tout infructueuse

qu'elle ait été, pour « défricher cette doctrine », était digne de

sa hardiesse.

Aussi bien, il est temps de le dire, Meigret voit souvent loin,

parce qu'il ne se contente pas de noter et d'enregistrer, il désire

pénétrer et expliquer les faits. Cet esprit de recherche est pré-

sent partout dans son livre. Nulle part cependant il n'adonné

de résultats plus remarquables que dans le chapitre du verbe,

où il n'y a presque aucune définition, qui ne soit commentée,

et accompagnée de théories, j^arfois erronées, mais souvent

justes et profondes. Assurément les efforts de Meigret sont sou-

vent restés vains. Toute la logique qu'il déploie pour démontrer

que la forme aimé dans je me suis aimé, fai aimé les dames,

est un infinitif et non un participe passif (64 r° et s. 68 r" et s.) ne

peut changer la nature de aimé. Or c'est là la clef de voûte de

son système. Toutefois cet effort a conduit au moins l'auteur à

des réflexions très justes, à la vue confuse mais assurée que

dans : fai aimé les dames, fai écrit unes lettrées, il y a autre chose

que la réunion du verbe avoir et du participe passif, telle qu'elle

est dans : fai maison faite, (ju'il s'y trouve une forme verbale

1. On verra par exemple au chapitre des noms de nombre comment il

reconstitue les séries incomplètes d'adjectifs en uple (42-43).
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complexe, où avoir a perdu de son sens, où aimé de son côté a

perdu sa construction passive, et que l'ensemble formé par ces

deux mots a pris une nouvelle valeur temporelle. Ailleurs cette

étude l'a mené plus loin encore, jusqu'à la solution d'une des

questions les plus obscures de la grammaire française. On

cherche encore aujourd'hui une formule nette qui rende compte

de la double valeur des temps du passif français, et il y a quel-

ques années seulement, MM. Clédat et Koschwitz échangeaient

à ce sujet des observations. Il est certain que rhomme est tué et

la France est mal fjouvernêe ne sont pas au môme temps, quoique

la forme verbale soit la môme ; l'un marque l'état présent, sans

plus, si bien qu'on traduirait le premier à l'actif par : on a tué

Chomme, le second par : on gouverne mal la France; en espagnol

on emploierait dans le premier cas l'auxiliaire estar, en alle-

mand sein, dans le second au contraire ser, en allemand

werden.

Meigret a très bien vu cette différence essentielle. Il y a plus,

il a vu même la seule manière dont elle s'expliquait, je veux

dire par la signification des verbes. Les temps passifs de ceux

qui marquent une action à terme fixe, comme tuer, jiayer, ont

le sens accompli, et se rendraient à l'actif par des passés. Les

autres verbes qui marquent une action susceptible de se con-

tinuer ou de se répéter indéfiniment, ont un présent passif, qui

exprime vraiment le présent : Je suis aimé de Dieu. D'autres

sont capables de marquer une action à terme fixe, ou, au con-

traire, une action qui vse continue indéfiniment, suivant le con-

texte : par exemple battre. Il suffit d'y ajouter un adverbe pour

changer le sens. Comparez je suis battu, et Je suis battu tous les

Jours. Le temps est tout autre \

M. Livet, frappé de la valeur de Meigret, l'a déjà appelé le fon-

dateur de la grammaire française. Il mérite en effet doublement

ce titre, si l'on veut entendre par là qu'il a fondé non seulement

la grammaire de la langue française, mais la grammaire à la

1. Je croyais avoir trouvé par des observations toutes semblables la solution de
cette difficulté, non encore entièrement résolue, et je me proposais même de
l'exposer, lorsque, en relisant Meigret, j'ai trouvé mes idées indiquées assez
nettement dans un des passages les plus originaux de son livre (101 v" et s.). La
découverte ne m'eût pas fait grand honneur. Au contraire, elle lui en fait, à
mon sens, un très grand, à lui, en montrant jusqu'où, sans guides, sans tradi-

tion, il a su s'élever par la seule puissance de l'observation et du raisonnement.
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française. Presque au terme de son livre, il invoque la nature,

en faveur de la construction de la phrase française, et se féli-

cite de ce qu'on met en tète de la proposition les choses « qui

tombent d'abord sous les sens de l'homme » (143 v"). Ce mé-

lange de l'observation avec la logique qui la rehausse, la sou-

tient et souvent aussi la fausse, annonce la Grammaire générale.

Pillol. — Pillot paraît d'abord devoir être laissé en dehors

de la liste des ^grammairiens que je dresse ici. En effet, bien qu'il

soit Français, étant né sans doute à Bar-sur-Seine, et qu'il ait

fait imprimer son livre à Paris *, en réalité il travaille surtout

pour les étrangers; c'est même pour cette raison, et afm que

l'ignorance du français n'empêchât point de se servir de son livre,

qu'il l'a rédigé en latin, et non en français {Préface). Toutefois,

Pillot espère aussi rendre service à ses compatriotes, son Insti-

tvtio s'est répandue en France, comme le grand nombre des

éditions françaises l'attestent; elle y a été lue, consultée, et

peut-être apprise; l'écarter serait donc illogique et injuste.

La notoriété qu'ont faite à cette œuvre d'abord M. Loiseau,

et ensuite M. Stengel, ne doit pas égarer sur les mérites réels de

Pillot ^ qui ne saurait en aucune façon se comparer à Meigret.

Son livre est un résumé très sec où, à chaque instant, des

formules de prétérition remplacent l'exposé qu'on attend, ren-

voyant soit aux grammaires anciennes, soit à l'usage. Encore

faut-il en retrancher toute la dernière partie, très considérable,

celle qui traite des mots invariables ; les exemples en sont, de

l'aveu même de l'auteur, pris au Dictionnaire de Rob. Estienne.

Le reste se compose d'un très bref exposé de la prononcia-

tion (1 à 7 r"), de courts chapitres sur les articles (7v"-8v"), le

1. GaUicx Un\\guœ Instltutio,
\\
lallno sermone con'\scripta. Per lohannom IMI-

lotiim
II
Barrenscm Parisiis.

||
Ex officina Stepli. GrouUeau, in vico nouo

D. Maria; commorantis. sub intersignio ||S.Joannis Baplista?
||
luoO (Musée péda-

gogique. Réserve, UloO).

On trouvera clans Stengel (o. c. n" 11; cf. p. S) la liste des nombreuses réim-
pressions du traité de Pillot (1.551, lo.5o, 1.558, loCO, I5C1, 156.'?, lo72, 1575, 1581,

158.J. 1620, 1621, 1622, 1631, etc.) faites tant en France qu'à l'étranger. Je ne les

ai pas vues toutes : mais une collation attentive de l'édition originale avec celle

d(! 15SI (la dernière qu'ait revue l'auteur) m"a montré que le progrès de l'une à
l'autre est absolument insignifiant (L'éd. de 1581 est au Mus. péd. Rés., 42793.)

2. Voir Loiseau. Étude historique et phllolof/ique sur Jean l'illot.... Paris,
Thorin, 1866. Pillot n'est que le centre de cette élude, qui porte sur toute
l'histoire de la grammaire au xvi" siècle, et même sur l'hisloire antérieure ou
postérieure de la langue. Cf. Stengel dans la Zeilsclirifl fur franzosische Spruche
nnd Litteratiir, XII, 257.

Histoire de la langue. lU. 47
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nom substantif et adjectif (8 v^-li r°), les pronoms (14 r°-20 r°),

et enfin le verbe (20 r°-55 v"). Ce dernier est vraiment le cœur de

l'ouvrag-e de Pillot. L'auteur avait promis de le donner très com-

plet (p. 21 r") ; il a tenu sa promesse. Les paradigmes des auxi-

liaires, puis des verbes en er, ir, oir, re, rég-uliers ou non ; ceux

des neutres et des anomaux, y sont donnés en détail, sous une

forme claire et lisible.

Mais il ne faudrait chercher là ni des explications, ni aucune

de ces théories pénétrantes, que l'ouvrag-e de Meigret présente

en si grand nombre. Les formes des temps et des modes sont

énumérées et classées, mais Fauteur se borne là; il n'est et ne

veut être qu'un praticien ^ Encore faut-il entendre que la pra-

tique ne semble pas comprendre pour Pillot l'emploi correct

des formes grammaticales. Il n'a pas eu l'idée, sauf quelques

remarques isolées, de traiter de la syntaxe.

Toutefois, renfermé dans les limites que je viens de dire, son

livre est un témoin sérieux à consulter sur l'état de la pronon-

ciation et de la morphologie à cette époque. Pillot latinise moins

que d'autres "^ Le grave défaut de son observation, mais c'est

une qualité sous certains rapports, c'est qu'il a ])our l'usage de

la cour un culte exclusif ; il estime que mieux vaut s'égarer

avec elle, que bien parler avec les autres ^ Il y a donc lieu de

se défier par endroits d'une prédilection si aveugle. M. Loiseau

a déjà noté quelques oublis relatifs à la formation des parti-

cipes passés, au passé antérieur, totalement négligé comme s'il

n'eût pas existé; des erreurs aussi, la confusion de le relatif et

de le article, la distinction purement imaginaire, d'un optatif

et d'un subjonctif français, qu'on retrouve également dans

Meigret.

Mais ces fautes sont, en somme, en petit nombre. Guidé par

2. « Milita vL'luf. (lefinitiones vocalmlorum aiiis praetermisi, lum quôd à

reliquis gràmalicis peti possunt, tum quôd ad inslitutiim nostrum (qui gallice

loqiii non definire docemus) nihil facere videbantur. » (Préface.)

2. On relèverait cependant des latinismes, comme causa hahendi = à cause

d'avoir l (23 v°).

3. « llic tanla pollet authoritatc ul priEstet cum ea errare quam cum caeleris

bene loqui, et salis sit allegare ipsa dixit » (13 v°). Aussi n'hésite-t-il pas à^enre-

frislrer les superlatifs en issime, qu'il y a entendus, sans les reprendre, comme
l'avaient fait Dubois et Meigret [Ibid.); les formes de subjonctifs en issions, que
d'autres jugeaient elTéminées, obtiennent pour la même raison sa jiréférence,

et ceux en flss/o«s (aymassions) sont qualifiées par lui de poitevins (28, r").
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les Latins et par ses devanciers \ Pillot, dans la courte carrière

qu'il voulait parcourir, riscjuait peu de se perdre. Il est arrivé en

effet à son but, mais en donnant l'impression très nette qu'il

n'eût pas pu aller beaucoup plus loin. C'est un esprit judicieux,

sans profondeur. Le succès de son livre s'explique par la facilité,

la netteté, la brièveté de l'exposition. Il n'avait ni la lourdeur

de celui de Meigret, ni l'aspect rébarbatif d'une nouvelle ortlio-

graphe; en outre il était écrit dans une langue internationale.

Robert Estlenne. — La Grammaire de Robert Estienne - est

très connue. Et le seul érudit qui ait eu la patience de suivre

l'histoire de la philologie française à ses débuts, malgré quel-

ques réserves, ne lui a point marchandé les éloges \ M. Livet

était évidemment prévenu par la grande réputation du célèbre

imprimeur, et il a été trompé par les rapprochements qu'il a

multipliés d'un bout à l'autre de son chapitre entre le traité de

Robert et ceux de Henri. Il y a chez le dernier tant de science,

d'idées originales, souvent profondes, que l'ouvrage de son père

gagnait singulièrement à être soutenu par les siens.

En fait la principale qualité qu'il faille reconnaître à cet

ouvrage est une qualité tout extérieure et matérielle : il est bien

imprimé, j'entends par là non seulement correct, mais clair,

d'une disposition habile, qui contraste heureusement avec la

lourdeur compacte et indigeste des pages de Meigret. Mais c'est

là mérite d'imprimeur plus que de grammairien.

Quant à la doctrine, elle est des plus médiocres; non seule-

ment le traité de Robert Estienne est un simple manuel, mais

ce manuel est incomplet ; et si les exemples sont justes et bien

allégués en général, la science véritable est absente ; les défini-

tions, qui seules à peu près y représentent la pensée théorique,

quand elles sont neuves, manquent de précision et de justesse.

En outre il n'y a dans tout cela que bien peu de chose qui

appartienne à Robert Estienne. Non seulement on retrouve dans

tout l'ouvrage les souvenirs très précis des grammaires latines,

1. L'auteur connaît Bouelles, Dolet, les opuscules de Robert Estienne, et les

ouvrages de Meigret antérieurs h sa grammaire.

2. Traicte de la grammaire française (s. 1.) Robert Estienne in-f et in-8, 4557.

Elle parut l'année suivante en latin, fut réimprimée en 1569 dans les deux
langues, et encore en 1582, par son lils Henri, qui la joignit à ses Hijpomneses

de Gallica lingua,

3. La Grammaire française au xvi" siècle, 33."
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ce qui ne serait pas un reproche, puisque l'auteur annonce lui-

même qu'il a travaillé sur ces modèles, mais une très grande

partie du traité n'est qu'un plagiat des deux prédécesseurs qu'il

juge insuffisants dans sa Préface : Dubois et Meigret. M. Livet

a déjà vu que Robert Estienne a copié sa seconde partie dans

Sylvius, dont il ne fait que traduire les règles de la mutation des

lettres *. La partie non étymologique n'est pas plus originale.

Presque partout il suit Meigret, et en nombre d'endroits il le

démarque, en changeant l'orthographe, parfois en résumant,

souvent aussi en transcrivant mot pour mot des alinéas entiers.

Plusieurs chapitres en fourniraient la preuve, mais l'ouvrage

de Robert Estienne étant peu commun, je renverrai plus parti-

culièrement au chapitre du verbe, que M. Livet a reproduit

comme un échantillon de la manière de l'auteur, sans se douter

de son origine suspecte, et qu'il sera facile de rapprocher

jiu chapitre correspondant dans la réimpression de Meigret.

Définitions des modes, des temps, distinctions des différentes

formes, personnes et nombres, mots ou phrases cités en

exemples, rapprochements avec le latin, classification des con-

jugaisons, ordre des paradigmes, tout à peu près dans cette étude

des accidents du verbe est emprunté textuellement ^ Estienne

ne donne pas tout ce qu'il y a dans Meigret ; il ne donne

quasi rien. qui n'y soit pas. Sa transcription a sur l'original

l'avantage d'une simplicité plus grande, ses extraits sont plus

nets, appropriés à un livre pratique, mais ce ne sont tout de

même que des extraits.

Peut-être Estienne dépasse-t-il ici la mesure de la liberté que

les gens du xvi'^ siècle, peu scrupuleux sur ce chapitre, s'arro-

geaient en matière de propriété littéraire. Quelque jugement

qu'on porte sur de pareils ))rocédés d'appropriation, la constata-

tion suffit à remettre le traité à sa vraie place. On peut estimer

qu'il a été un résumé commode et utile; il demeure acquis en

tout cas qu'il n'est qu'une compilation, à peu près sans intérêt

dans l'histoire des recherches et de la science grammaticales.

1. II. Eslienne,dans les iï,vpo»ine.<?5, qui précèdent la Grammaircde Robert (p. iH),

excuse la médiocrité du travail sur le peu de temps dont l'auteur a pu disposer.

2. La Grammaire au xvi= siècle, 427 et suiv.

3. On peut s'en convaincre en comparant, à litre d'exemple Rob. Estienne,

p. 33 avec Meigret, î° 69 V, ou bien R. Es'., p. 35 avec Meigret, f° 6 v".
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Ramus. — La première édition de la grammaire de Ramus

parut à Paris, chez André Wechel, lo6'2, sans nom d'auteur, avec

ce seul mot pour titre : Gmmerc ^ Bien que la matière, au dire

de l'auteur lui-même, fût de riche et diverse étoile, cent vingt-

six pages de petit format et de gros caractères Jui avaient suffi.

Les chapitres de ce petit volume sont nomhreux, mais peu

rem}»lis, et l'ordre n'y est rigoureux qu'en apparence. En efiet,

en le feuilletant superficiellement, on pourrait se laisser prendre

à cette belle ordonnance, qui, pour la première fois met à part

« l'étymologie » (nous dirions la morphologie) et la syntaxe, et

s'illusionner en voyant défiler ces titres : convenance des arti-

cles, conA'enance du comparatif, syntaxe de la défaillance des

verbes -, si un simple coup d'œil ne suffisait à montrer qu'on

a là une esquisse hâtive et non un travail mûri. Infatigable pro-

ducteur, qui semait les livres, comme d'autres les articles de

journaux, Ramus a fait un pendant à ses autres grammaires,

avec une hâte évidente. Il s'agissait d'en compléter la série ; il a

rédigé celle qui manquait en quelques heures, dit-il lui-même,

mettons en quelques jours. *

D'abord, en ce qui concerne l'invention et le choix des obser-

vations, le mérite de Ramus est en réalité assez modeste. Nombre

d'entre elles en effet sont empruntées. Personne, que je sache,

ne l'a signalé jusqu'ici, il n'en est pas moins vrai que Ramus

a puisé, lui aussi, sans plus chercher, à pleines mains, dans

i. Cette édition est extrêmement rare. M. Livet ne l'avait pas connue. Le
catalogue de Stengel n'en cite que deux exemplaires, appartenant l'un à la

Bibliothèque nationale, l'autre à la Mazarine. Le second fait suite à un recueil

de pièces, dont la plupart sont de Ramus; c'est la V pièce de l'ouvrage coté

22.331 (Réserve). Le premier porte la cote X1200 dans le catalogue imprimé de

la Bih. du Roi. J'ajoute que le Musée pédagogique a récemment acquis l'exem-

plaire qui a appartenu à Yéméniz, et ([ui y porte le n" 34716 Rés. C'est cet exem-
plaire que j'ai pu faire photographier (v. p. 773). 11 contient 126 pages, plus

une page d'errata.

2. Voici la division exacte de l'ouvrage : 1" de' letrçs; 2" dç la form' e cantite

d'une silabç; 3 du ton e apostrofç; 4 dç la notasion en espesç e figurç e dç
la divizion du mot; 5 du nom; 6 du pronom; 7 du verbç e dç se' personçs;

8 de'partisipçs; 9dç la première conjugezon; (ici cesse la numérotation); (10) Ano-
malie; (11) la secondç conjugezon; (12) .\verbç; (13) Conjonxion; (14) Sintaxç;

(15) Convçnansç du nom avec Iç nom; (16) Convçnansç des articlçs; (17) Conve-

nansç du comparatif; (IS) Convenanse de' pronoms; (19) la convçnansç du nom
avec Iç verbç; (20) la sintaxe dç la dçfajansç de' verbçs; (21) La sintaxç du
verb' impersonel; (22) Figurç' comunçs au' noms e verbçs; (23) La sintaxç de^

averbçs prinsipalçment de' prepozisions; (24) Sintaxç de' prepozisions avec le'

pronoms; (25) La sintaxç de' posesifz femçnins e autrçs; (26) La sinta.\ç de'

conjonxions; (27) De' forme' liç l'orezon.
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Meigret. Ramiis transcrit moins franchement que Robert

Estienne, mais il s'approprie sans plus de scrupule; exemples,

remarques, théories même, il prend son bien où il le trouve, se

bornant à ajouter, surtout à retrancher deci delà, suivant qu'il

le juge à propos. En voici la preuve :

Ranius, 8" : isçlui e iselç son' celcçfoes

iizurpe' par le' pratisiês, pour Lç, La,

Les, relatifz : corne, J'e aeele un eeval

pour is(;lui l'envoier : Mes nou' dizon'

mieus, Pour tç l'envoier.

88. Ce toulefoes c' souvent prin' pour
Lecçl : comç, J'eimç lç ççval ce vou
m'ave' clone, Je prize la niçzon ce vou'

ni'ave' vendue.

97. Toutefoes se' posesifz avec lç

verbç sustantif n'en' point d'articlç :

corne, Sç livre e' mien, tiê, sien, Sçtuisi

e' mien, tien, sien. Faut excepter Se et

â' supos : Car nou' nç dizon' point, S'e"

mien, eins S'e' lç mien. Cant Mien, Tien,

Sien, Notre, Votrç, leur son' supos, ilz

ont articlç : comç, s'il e' cestion dç nos

enfans jç dire, le mien dort, lç tien

somelç, lç sien court, lç notr' e' beau,

lç votre' e let. Cant ilz son' gouverne'

par lç verbç, ilz n'on' poin' d'articlç :

comç, J'e de' biens cç tu dis elrç tiens,

cç Jan fet siens, ce nou' meintenon'

notrçs, cç vou' fêtes' votrçs...

Meigret, o6 v°: Iççluy.ç iççUe, sont de
même sinificnçion ije il, luy, ç çlle :

dç'qels toulefoes lecourtizant n'uze pas

comunemçnt : ce sont plutôt relatifs

vsurpez par 1('' praticiens, pour Içqels

nou' vzons de le, la, Içs, relatifs : la ou
il, ou luy, ou çlle, ne peuuel satisfçre :

come pour, j'ey açhepté vn oheual,

pour içeluy t'çnuoyer, nou' dirons

mieus pour te l'çnuoyer : combien qc

içeluy, ç iççlle, rçmplisset mieus un
papier.

57 v". Nous vzons toutefoes jibis sou-

uçnt de qe, ç de melleur graçe.... de

sorte qe nou' dizons aosi bien, je prize

bien la mézon qe vou' m'auez vçndu,

ç mieus
,

qe laqçlle vou' m'auez
vendu....

.')9 r". Ao regard de mien, tien, sien,pos-

sçssifs, il' ne sont gyeres sans Içs arti-

cles le, la, les, ao nominatif: si ce n'çt

aprçs le vçrbe substantif, ayant pour
surpozé le nom du possédé : corne ce

çheual et mien : ç en semjjlald' après

le' relatifs, il, qi, leqel : come il çl mien,

c'çt çeluy qi et tien, leqel çt tien. Lç'

démonstratifs aosi (forsçe)auçq le vçrbe

substantif, leur ottet Içs articles : come
çetuy çy et tien, ç çeluy la sien : mes
nou' ne dizo' pas, ç'çt tien, pour ç'çt

le tien. Final)lemçnt (59 v") toutes lç'

foes qe ççs possessifs gouuçrnet les

verbes, il' reqieret Içs articles : come
s'il et qestion de mon fdz, je direy le

mien <lort, le tien somelie, le sien

court. Mçs qant ils sont gouuçrnez par

lç vçrbes actifs, si le substantif çt

exprimé par aocun dçs relatifs, il' n'ao-

ront point d'articles : come j'ey dç'

biens qe tu attçns çtre tiens : aosi ne
lç garderey je pas longemçnt miens :

Iç'qçls toutefoçs Piçrr' espère fçre

siens...

On pourrait mener la comparaison d'un bout à l'autre de ce

chapitre ', et les rapports que je signale seraient mis hors de

l. Comparer sur les possessifs, Ramus, 83; Meigret, 59 r°; — sur même,
Ramus, 89; Meigret, 60 v"; — sur il indéterminé, Ram., 98; Meigret, 56 r°; —
sur la première personne des verbes, Ramus, 92; Meigret, 33 V, etc.
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doute par toute une suite de rapprochements. La réapparition

des erreurs commises par Meigret, relativement à certaines

questions suffirait à faire une complète certitude \

Il est visible que Ramus s'est peu soucié d'apporter des maté-

riaux nouveaux à l'étude de la langue française. C'est la méthode

et non la matière qui le préoccupait. En effet, par un contraste,

au premier aspect étrange, mais en réalité très facilement expli-

cable, ce livre qui d'un côté manque d'originalité, pèche au

contraire de l'autre par excès de nouveauté et de hardiesse.

Ainsi, au lieu d'admettre la division ordinaire des conjugaisons,

il invente une division des verbes en deux classes : ceux qui ont

la racine en e, et ceux qui l'ont en /; il se trouve ainsi amené à

mettre dans la première, à côté de aimer, une multitude d'ano-

maux : heir, seioer (seoir), nelrp ou nacir (naître), terc, etc.;

dans la seconde, à côté de halir (inchoatif), dormir, diri',

sçmondrç, tçnir, etc. '. En outre, jugeant comme il l'a dit dans

ses Scholse grammaticœ, que la division du verbe par modes est

chose superflue et sans fondement, il l'a supprimée dans sa

Grammaire, en la remplaçant par une nouvelle et inacceptable

classification des temps, où l'impératif aime n'est plus qu'un

second futur, le subjonctif présent qu'un second présent, ainsi

de suite '. Si j'ajoute que, sous prétexte de faire un livre à part

de la syntaxe, Ramus y rejette la formation des temps composés,

qui est pour lui, en français comme en latin, un fait de svntaxe,

on devine ce que devient chez lui la théorie des formes ver-

bales, une des plus essentielles cependant. Ailleurs, aux confu-

sions qu'on reprochait à ses prédécesseurs, il en ajoute, par ses

doctrines, de nouvelles. C'est ainsi que partant d'une définition

fausse de l'adverbe, qu'il qualifie simplement de « mot sans

nombre adjoint à un autre », il réunit sous ce chef l'adverbe, la

préposition et l'interjection.

1. C'est ainsi (lue Ramus (9i) condamne, après Meigret (".j v"), les tours c'est

moi, c'est nous, pour ce suis-Je, ce sotnmes-noii.'!.

2. Ramus reconnait un premier présent (aime), un second (aime snbj.); un
premier prétérit (aimois), un second (aimcrois), un troisième (aimasse); un
premier futur (aimerai), un second (aime); voilà pour les formes personnelles.
En outre le " perpétuel prezent » ajoute *• à la racine (aimer), le « perpétuel pré-
térit > est semblable à la première personne du « preleri' Tinit » (aimé = aimai).
L' « infini, jérondif • est formé de la première personne du premier prétérit
imparfait, en changeant la dernière syllabe en ant (aimant). Le participe actif
est pris du gérondif, le participe passif du prétérit infini.
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Ramiis, comme on voit, n'a pas toujours réussi; il a du moins

cherché à répandre des définitions et des classifications sinon

nouvelles, au moins inusitées. De là sa division des mots en deux

classes : suivant qu'ils sont, ou non, sujets au nombre; de là

encore sa répartition des mots avec nombre en deux grandes

catégories : les noms, qui sont des mots de nombre avec genre;

les verbes, qui sont des mots de nombre avec temps*. Assurément,

il V aurait beaucoup à dire sur ces définitions. Il n'en est pas

moins vrai que c'est dans ces tentatives, bonnes ou mauvaises,

qu'il faut chercher l'intérêt de l'œuvre de Ramus, en se gardant

toutefois de croire que les doctrines ont été inventées tout exprès.

En fait, dans ce modeste essai, Ramus n'a fait que suivre des

théories discutées par lui ailleurs, et à propos d'autres langues.

Sa petite Grammaire française est surtout un travail d'applica-

tion, l'auteur a pris hâtivement à autrui les matériaux qu'il

n'avait pas tout prêts dans l'esprit, en même temps qu'il s'em-

pruntait à lui-même la doctrine antérieurement établie.

La seconde édition de cette Grammaire est très supérieure à

la première. D'abord la doctrine y semble plus mûrie, ou tout

au moins plus fermement et plus nettement présentée sur bien

des points. Ainsi dans l'édition de 4562, l'auteur s'était borné à

dire qu'en syntaxe des enseignements étaient jusque là profita-

bles, qu'ils expliquaient l'usage du langage reçu et approuvé, non

qu'ils en pussent bâtir aucun par soi et par nouveaux exemples.

(p.
""). En lo"2 il précise très utilement à quel endroit il faut

prendre cet usage, qu'on n'a pas le droit de changer. « Selon le

ingénient de Platon, Aristote, Yarron, Ciceron, le peuple est

souuerain seigneur de sa langue, et la tient comme vn fief de

franc aleu, et nen doit recognoissance a aulcun seigneur. Les-

colle de ceste doctrine n'est point es auditoires des professeurs

Hebreus, Grecs et Latins en luniuersite de Paris comme pensent

ces beaux etymologiseurs, elle est au Louure, au Palais, aux

Halles, en Greue, a la place Maubert (30). » Dans la première

édition, les pronoms personnels étaient énumérés sans aucune

distinction des formes je, et moi, tu, te et toi (p. 47); dans la

seconde la répartition en cas est faite, et même de manière beau-

1. Cf. Scholœgr., 110-111. Celle division son! du reste prise aux Anciens.
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coup trop rigoureu.se (p. 71). Le texte primitif donnait à peine

deux pages d'une extrême confusion aux adverljes, prépositions

et interjections réunies (p. 72). Si pour des raisons théoriques,

la même confusion est maintenue, du moins les adverbes sont

classés, et soigneusement, dans les anciens cadres, (p. IIG et s.)
'

D'autre part des questions auparavant totalement laissées de

côté sont cette fois étudiées : ainsi au chapitre l'auteur a intro-

duit une longue classification des noms en genre d'après leurs

finales. Il n'y en avait pas trace dans son premier travail".

Enfin des corrections notables, portant ou sur des détails ou

même sur des théories importantes ont été faites. Parmi les

premières, je citerai la substitution de la forme aimèrent à ahna-

rent, seule indiquée dans la première édition
;
parmi les secondes,

on peut remarquer un changement complet de doctrine au sujet

des tours cest moi, cest toi, que Ramus, entraîné d'abord par

Meigret, avait commencé })ar condamner, et la transformation

du chapitre sur l'article.

Il faut bien le dire, plusieurs de ces améliorations, M. Livet

l'a déjà noté pour l'une d'elles, ont peu coûté à Ramus. Il était

fort au courant des travaux grammaticaux de son temps. En

particulier la Conformité du langaige françois avec le grec a été

mise par lui à profit largement. Le plus souvent Ramus résume

en quelques lignes ce que H. Estienne développe en longs

chapitres ^
; il se borne à signaler des rapprochements avec

le grec qu'Estienne établit et discute; mais cette assimilation

n'empêche pas de reconnaître l'origine de plusieurs des obser-

vations nouvelles, qui sont parmi les plus intéressantes ".

1. Gratnmaire de P. do la Ramée, Lecteur du Roy eu rVniiicrsile de Paris,

A la Royne, mcre du Roy. A Paris. De l'imprimerie d'André Wechel, 15'72.

C'est de cette édition que M. Livet a rendu compte dans son livre la Gram-
maire française, p. m et suiv. Je renvoie pour les détails, à sa fidèle analyse.

2. Cf. au chapitre l une longue dissertation, malheureusement assez faible,

sur les origines de la langue: p. 13i des remarques intéressantes sur le, les

relatifs, etc.

3. P. 168, cf. r" édit., p. ',(4, Ramus ajoute : « Et si quelque Grammairiê
vouloit desponiller nostre langue de tels ornemens, Est-ce moy1 Est-ce toyf

C'est moy, c'est toy'! ce seroit côme desgainer Icspee luy tout seul a rencontre

de toute la France. » L'allusion au maître qu'il abandonne est évidente. Tou-

tefois en général il garde ce qu'il avait emprunté.
4. Voir en particulier la liiéorie des pronoms personnels explétifs dans la

Conformité, édit. Feugère, p. 80 et cf. Ramus, p. 139.

o. Voir en particulier sur les comjtaratifs meilleur et plus meilleur, la Confor-

mité, p. 78; Ramus, p. 137; — sur la construction luy troisiesme, la Conformité,
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Mais, quoi qu'il en soit Je ces emprunts, tous les changements

extérieurs ou intérieurs apportés par Ramus à son œuvre n'en

dénaturent pas le caractère. Elle est étendue, refondue sur cer-

tains points, la figure même en est changée, Fauteur ayant fait

à la coutume la concession d'imprimer la préface et toute la

première partie en écriture ordinaire, le reste (à partir de la

pag'e 57) sur deux colonnes, dont l'une est la tratluction gra-

phique de l'autre. Ce n'en est pas moins le même livre, si on le

regarde d'un peu haut. Car ni la division générale ni la distri-

bution des matières par chapitres, telle que l'entraînaient les

définitions fondamentales, ni ces définitions elles-mêmes ne

sont changées. Dans ces dix ans le grammairien s'est perfec-

tionné, mais le théoricien de la Grammaire ne sest pas démenti.

Et de cela il résulte que la grammaire de Ramus, même revue

et complétée*, intéresse moins l'histoire delà langue française

que l'histoire de la grammaire elle-même, par l'effort que l'au-

teur a fait pour sortir des vieux cadres et des théories où l'art

de Priscien et de Donat semblait s'être immobilisé.

Antoine Caiichie. — Entre la première et la deuxième édition

de Ramus avait paru la grammaire d'Antoine Cauchie (1570)-.

Je ne saurais dire dans quelle mesure cet ouvrage, que Ramus

cite a pu lui servir; je n'ai pas eu la première édition entre les

mains. Dans la seconde % en tous cas, qui est plus commune,

plusieurs chapitres, comme celui du genre des noms, ressem-

blent de fort près à ceux de Ramus. Mais je ne saurais dire

lequel a pris à l'autre. Cauchie, on le voit par le premier titre

de son travail, et aussi par différents passages de la seconde édi-

p. 97 et 99; Ramus, p. 143; — sur les articles, la Coiifonnité, p. 124; Ramus,

p. 130; — sur la locution populaire les ceux, la Conformité, p. 129; Ramus,
p. 141, etc.

1. Ramus est loin d'être complet. Sa syntaxe ne touche pas à la syntaxe des

propositions, elle ne donne pas une règle relative à l'emploi des modes. On ne
peut pas même l'appeler une ébauche.

Il s'en faut aussi que la doctrine soit toujours sûre. Ainsi Ramus se montre
favorable à l'afTreux solécisme ye ferons, je dirons, assez répandu de son temps,
parce qu'il voit dans cette discordance des nombres un francisme à opposer à

un atticisme (p. 164).

2. Grammatica Gallica, suis in partibus absoJutior quam ullus ante hune diem
edideril, Parisiis, Impensis Anthoni Lithostratei, in-8.

3. Grammatica Gallica, in 111 lib. distributa : ad Nicolaum à Buckwolden, et

Franciscum Ranzovium, nobiles Holsatos. Cum Auctoris Epistola ad Martium
Bara^orium noliilem Danum, de sua Grammatica, et prosodia Gallicana.
Antuerpio;, Ap. Lucam Bellerum, mdlxxvi (Bib. Maz., 20389).
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tion, était extrêmement satisfait de lui-même '. Et cependant il

y aurait bien à dire sur son livre. Il blâme ceux qui appliquent

à la grammaire française la méthode des anciens (p. 9), et

tombe lui-même dans ce défaut, en imaginant un optatif (144),

ou en conservant un véritable paradigme complet de décli-

naison (84 bis) '\ Il met avec raison ses élèves en garde contre

des fautes qu'on fait dans les dilTérentes provinces ^ et lui-

même laisse passer des formes de Picardie, oîi il était né, ou

même de vrais barbarismes \ Il commet aussi des erreurs

inexplicables, comme lorsqu'il condamne le tour très français

celui-ci vous ta dit, en forçant la règle qui veut que celui n'entre

pas en composition devant qui, et qu'on dise celui qui se contente

esrr/c/ie (99, cf. 107).

Toutefois son livre n'est pas sans intérêt, tant s'en faut.

Malgré des fautes de disposition ^ il est clair et facile, avec sa

répartition en trois livres : prononciation, étymologie, syntaxe.

Il est aussi assez complet, malgré des lacunes*'; et par la variété

des remarques qu'il présente, d'un véritable intérêt pour nous.

L'auteur descend à des détails que l'on n'est guère habitué à

voir observer à cette époque. Quand l'ellipse du pronom sujet

est-elle tolérable ou non ^ ? De quelles prépositions les divers

adjectifs veulent-ils être suivis? Il démêle assez finement quand

un verbe est ou n'est pas auxiliaire, et donne sur ce que nous

appelons aujourd'hui des semi-auxiliaires rendre, devoir, aller,

1. Voir p. 67, 238 140, 133.

1. A partir de la page 96, par suite d'une erreur typographique, les pages
sont numérotées 77, 7S, etc. jusqu'à ce qu'on revienne au cliifTre 90. Je cite par
77 bis, 78 bis la seconde série de ces pages en double.

3. • Cremir usurpatur a rusticis, et iis quidem qui suuni sermonem Romanum
Dominant (174). Cf. : Quod moneo ne cum Burgundionibus et aliis Galliœ populis
erres : Illi enim sic loquuntur : Si favoi d'argent j'ac/ieteroi d'italjitz pro si

favoi de l'argent.... »

4. Je ne parle même pas de na7ii pour non (p. 232), qu'on trouve encore dans
les grammaires, mais il donne comme exemple, p. 101 : J'ai beaucoup a

detouiller. Il cite comme féminin normal, de porc parque de loup, loupe (77 bis).

P. 239 il écrit fronc pour front.

o. On peut citer comme exemple le chapitre de la préposition, dont la syntaxe,

quoique l'auteur y mêle celle des articles au, de, est réduite presque à rien,

lout ayant été traité dans le chapitre correspondant de l'étymologie.

6. La question des temps du passif, si nettement posée par Meigret, est com-
plètement laissée de côté. 11 n'y a non plus aucune syntaxe des modes.

7. P. 263 et suiv. Le cas le plus inti-rcssant de ceux que Gauchie examine est

(•elui de deux propositions coordonnées. Qu'elles soient unies par une particule

conjonctive ou disjonctive, il admet ijuc le iironom sujet ne soit exprimé (pTunc
fois.
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être, construits avec des participes présents, des remarques peu

banales. Malgré les taches que j'ai signalées, il est assez rare

que Gauchie se trompe sur le bon usage \ il corrige même
parfois heureusement ses prédécesseurs. Il y a plus

;
quoique

très mauvais étymologiste ', il témoig^ne d'une certaine connais-

sance de la langue antérieure '^ et cite, quelquefois, en parvenant

aies expliquer, un certain nombre d'archaïsmes ^ Par un mérite

contraire, il n'est point fermé aux nouveautés de son temps; il

essaie par exemple de donner un classement normal de ces com-

posés si chers à Du Bellay et à Ronsard, qu'il loue discrètement

ailleurs ^ Bref, la Grammaire de Gauchie mérite une place hono-

rable en tête de cette série, où les Maupas et les Oudin trouveront

plus tard leur place; elle n'a ni portée philosophique ni valeur

dog'matique; mais aux étrangers, pour qui elle est surtout faite,

elle a pu rendre des services très appréciables.

H. Estîenne. — On sera peut-être étonné de ne pas trouver,

dans cette courte revue de ceux qui se sont elTorcés de réduire

le français en art, le nom illustre de Henri Estienne. En fait sa

contribution est très importante, et on constituerait presque un

traité avec les observations, les discussions, les théories qu'il

a exposées un peu partout, mais surtout dans les Dialogues du

français italianisé, la Conformité du langage français avec le

grec, la Précellence, les Hypomneses de gallica lingua'^. Pronon-

1. Ainsi, malgré Ramiis, il écarte le solécisme je ferons, la forme ils aimarent

(p. 100); il refuse de suivre le vulgaire, (jui ne fait pas les accords de parti-

cipes passés (14o).

2. Mon vel mont (a savoir mon) pro mont, latine maxime, quanquam duci

videtur ex Grœco [xèv, quod certe et quidern significat (232).

3.11 connaît les vieux infinitifs en ier (p. 16i) la forme Vhom -pour on (190),

main pour le matin, preut pour premier (238), tenpres (241), il parle du datif

« dissimulé » si Dieu plaist (p. 284).

4. Il devine ainsi après bien des tâtonnements d'où peut venir médius :

« Conjectura est ex latinorum médius fidius promanasse. Aut lam a Graîcorum
[xà ôia, unde et neganter dicinuis : médius non. médius nani aut naniii et média
nani, etc. Quanquam fortasse haud absurde dixeris compositam vocem ex m'aist

Dieu; etenim dicere solemus ce m'aist Dieu pro ainsi m'aide Dieu, vel à ce

m'aide Dieu (233-234).

o. P. Oo bis il distingue six catégories : 1° les mots du type de désobéissance;
2° ceux du type de bienveillance; 3° ceux du type de sauvegarde; 4° les adjectifs

qu'on rencontre chez les poètes, tels (pie doux amer, fière douce; a" les noms
comme gardemaison, boutefeu; 6° enfin les noms tels que embonpoint vupar-
tout. On remarquera combien celte division est judicieuse. Cf. p. 205 sur les

verbes composés avec entre.

6. Hi/pomneses de Gallica Ungua,peregrinis eam discentibus necessarise : quaedam
verb ipsis eliam Gallis mullum profulurs;.... Auctore Ilenr. Stepliano : qui et

Callicam palris sui Grammaticen adjunxit... udlxxxii.
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dation, orthographe, ctymolog"ie, Aocabiilaire , morpholog-ie,

syntaxo, il a touché à tout, et malgré la hâte avec laquelle il

composait, il a marqué à plusieurs endroits la finesse de son

esprit et l'étendue de son savoir. On peut même dire que, si

la passion d'hellénisme qui le hantait a égaré l'étymologiste,

en revanche elle a quelquefois servi le grammairien, en appe-

lant son attention sur des particularités de langue, que per-

sonne jusque-là n'avait étudiées.

Plusieurs chapitres des Hi/pomneses, celui qui concerne l'ar-

ticle (p. 185 et s.), celui qui est relatif à la place de l'adjectif

épithète et aux changements de signification qu'entraîne le

déplacement d'un des termes (p. 154), mais surtout celui où sont

réunies douze observations sur l'usage et la syntaxe des pro-

noms, sont incontestablement les plus pénétrants qui aient été

composés à cette époque sur la grammaire française.

Il est extrêmement regrettable qu'au lieu de réimprimer une

version latine de la grammaire de son père, et de l'accompagner

de ce recueil hétérogène d'observations de toutes sortes ' qu'il

a intitulées Hijpomneses de lingua ^rt/^/c«,Estienne n'ait pas jugé

à propos de reprendre ce qui était épars dans ses livres ^ pour

le coordonner, le compléter, et donner « à la langue de sa patrie »

qu'il aimait tant et qu'il a si ardemment défendue, la grammaire

qui lui manquait. Il se rendait compte de la nécessité de cette

publication. Toutefois il a cru avoir fait assez en donnant cette

revision du livre de son père, dans une langue accessible à

tous les lettrés, ou peut-être n'a-t-il pas eu le temps de faire

mieux.

1. Le livre commence par un traité important mi de prononciation, mi de
phonétique, p. l-7o. L'auteur étudie ensuite la quantité des syllabes, les lettres

muettes, les syncopes et apocopes; puis les règles de transformation des mots
latins en français; alors, après que^iues pages sur les raisons qui empêchent
de voir les dérivations des mots, il saute lirusquement à la place de l'adjectif,

rassemble toutes sortes de règles concernant les pronoms, ensuite l'article,

examine quelques fautes qu'on fait à propos des verbes: enfin il termine par
la critique de plusieurs œuvres, dont il ne nomme pas les auteurs.

2. M. Livet a fait à peu près ce travail, en rapprochant les livres de Robert et

d'il. Estienne (o. c, ^155). Les index deséditions données par Feugère et liuguet de
la Precellence, permettent d'y retrouver les observations grammaticales, fort peu
nombreuses du reste. Il est regrettable que pareil index n'ait pas été fait pour
la Conformité, qui en renferme beaucoup plus, ou, pour mieux dire, qui en
est faite presque entièrement : (sur le genre neutre, 1, 8; sur les cas, 33;

sur l'emploi adverbial de l'adjectif, 85; sur la ])rcposition, 'JS; sur les prété-
rits, 107, etc..)
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Conclusion. — Considéré dans son ensemble, le travail gram-

matical (lu xvi" siècle est donc incomplet : il n'aboutit à aucune

œuvre; il y a plus, en synthétisant toutes les règles et les remar-

ques dissémiiiées chez tant d'auteurs, on ne ferait pas la g^ram-

maire entière de la langue ; si nous ne la connaissions que par ses

théoriciens, nous la connaîtrions mal sur certains points, nous

ig-norerions complètement ses usag-es sur d'autres; nous recon-

struirions à peu près le détail des propositions, nous serions

incapables de rebâtir des phrases.

En outre le résultat principal qu'on s'était promis de cet

effort était manqué. La fantaisie individuelle continuait à trou-

bler le langage, et l'époque de Du Bartas et de Du Monin n'était

pas, sous ce rapport, mieux rangée à des lois que celle de Scève

et de Ronsard.

Mais si on n'était pas au but, il est visible que, sans que les

contemporains peut-être en aient eu conscience, on s'en était

rapproché. On n'avait pas encore le sentiment d'une règle invio-

lable, dominant l'écrivain, mais on avait déjà le sentiment d'une

règle, existant en dehors de lui, à laquelle il pouvait se dérober

par moments, à laquelle en général il devait obéir. Sans s'être

codifiée dans un livre, cette règle s'était déjà déterminée et pré-

cisée dans son ensemble ; la notion d'un bon usage, fondée sur

l'usage des gens instruits de Paris, se dégageait. Des œuvres

considérables, surtout celles des grands prosateurs, certains des

ouvrages grammaticaux dont je viens de parler, l'influence

d'une cour où le roi lui-même était grammairien, avaient marqué

assez fortement la direction pour que les troubles de la fin du

siècle ne pussent plus la changer, mais rendissent au contraire

plus vif le désir d'y revenir, et l'arrivée à Paris des Gascons

d'Henri IV ne pouvait plus que contrarier passagèrement ces

tendances vers l'ordre. Les barbares étaient destinés à réformer

leur langage, non à corrompre celui de leurs interlocuteurs.

L'orthographe. — Premiers essais de réforme. — Geoffroy

Tory, avait, dans son Cliampfleuri/ , réclamé l'emploi des

accents, de la cédille, de l'apostrophe ', et mis ces réformes en

pratique dans VAdolescence Clémentine, imprimée par lui le

1. p. 52 r", 3" V", o6 v».
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7 juin 1533. C'est la première tentative systématique, faite pour

améliorer l'impression. Ses Belgles générales de rorthographe

sont perdues. Mais dans le cours de cette même année io33,

Jean Salomon admit ces signes nouveaux dans la Brief'ue doctrine

pour deuement escripre selon la propriété du langaige francogs \

Dubois, après Tory, demanda quelques simplifications -. Il était

en particulier l'adversaire de cette multiplication des
//

grecs,

que la calligraphie, peut-être aussi, dit-on, le désir des scribes du

Palais de gâter beaucoup de papier, avait développée. Le g après

les nasales, particulièrement dans ung, lui paraissait déplacé,

malgré la prétendue nécessité d'éviter la confusion entre v)i

et vij (sept). On sait qu'il est -allé beaucoup plus loin, et qu'il a

proposé un véritable système de graphie. Certaines inventions

en sont visiblement inspirées du désir de distinguer dans l'écri-

ture des sons distincts dans la prononciation. Mais d'autres

proviennent comme je l'ai déjà dit, d'une superstition étymo-

logique excessive. Ecrire poisser par un F pour rappeler picare,

lisons par g, à cause de legimus, c'eût été, pour peu que le sys-

tème s'étendît un peu, créer au français une écriture à deux

lignes, française en bas, latine en haut.

Dolet n'est pas un révolutionnaire comme Sylvius. Néan-

moins, il était, lui aussi, comme il le dit dans son Traicté de

Vaccentuation française, désireux de « reformer la maulvaise

coustume d'escrire peu a peu » (p. 29). La mort ne lui laissa pas

le temps de nous donner dans son Orateur sa pensée définitive.

Du moins nous avons gardé les indications les plus impor-

tantes'. Nous n'usons pas tout à fait comme Dolet de tous les

1. Voyez Bernard, Geoffroy Toi'//, 2 vd. p. 176. La priorité du Cliampfîcury, dont
le privilège est du o sept. 1526, et qui a été commencé en 1523, est incontestable.

Tory n'a pas eu le mérite d'inventer ces signes, mais l'idée de les introduire

dans les imprimés.
2. Il existe un petit livre intitulé : « Tresutile et copendieiclx traicte de Vart

et science dortoçivaphie Gallicane » (A la lin Imprime a Paris pour Jehan
Sait Denis. libraire.... En tète une épitre à Jacques d'.Voust, bailly d'Abbeville,

22 sept. 1529). M. Didot n'avait pu se le procurer. L'unique exemplaire qu'on
connaisse appartenait h la collection Veinant; il était passé de là dans celle du
comte de Lignerollcs et a été vendu récemment, sans que j'aie pu en prendre
connaissance.

3. La manière de bien traduire d'une lanqiie en aiiltre D'advantaqe De la

punctuation de lu laiif/ue française plus Des accents d'ycelle. Le tout faict

par Estienne Dolet natif d'Orléans. A Lyon, chés Dolet mesme. mdxl. Avec
privileige jiour dix ans. Entre autres choses 11 propose de « signer à pour l'op-

poser à a {liabet): de marquer c masculin d'un accent aigu : volupté, et au
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signes qu'il a proposés, nous les avons <lu moins conservés. Il

faut ajouter qu'il a contribué à régulariser l'emploi de l'apos-

trophe, qu'il connaît et approuve, et que d'autre part il s'est

opposé à l'introduction d'un accent enclitique, que nous mar-

quons, nous, par un trait d'union, qu'au xvf siècle on voulait

figurer par : fatras'tu cela^f

De bonne heure la question orthographique avait donc été

posée, et elle préoccupait déjà plus ou moins, en dehors même
des imprimeurs et des grammairiens, tous ceux qui avaient

souci de faire du français une langue cultivée. On le voit bien

aux hésitations d'Olivetan, qui cherche en vain une règle,

balancé entre la prononciation, l'usage et l'étymologie % et qui

suit les tentatives de J. Sylvius, espérant qu'on « prononcera en

ceste matière quelque arrest qui soit de tenue » (1535). J. de

Beaune (V. Revue dliist. Uttér., d5 avril 1895, p. 242) fait aussi

allusion à l'infériorité qui resuite pour notre langue des contra-

dictions de l'orthographe, certains mots s'écrivant d'une sorte

et se prononçant d'une autre, comme eschoUe, escripre, d'autres

étant remplis de lettres grecques, etc.

Me/gret. — C'est Louis Meigret qui a eu le mérite de voir

l'importance du problème et de le poser dans son ensemble. Les

livres ou opuscules qu'il a consacrés soit à la critique du sys-

tème usuel et à l'exposition du sien propre, soit à la défense de

ses idées, quand elles furent attaquées, sont nombreux ^.

pluriel voluptés au lieu de voluptez. Il demande un signe de conjonclion "^ et un
signe de séparation *' {paiera, poète).

1. Cf. Gauchie, Gram. Gallica, 1576, p. o7. « Adliihent oldongam lineam ad
compositionis partes uniendas, el maxime cùm verlio tertiœ iiersonfc singidari

nomen adjicilur, ut : un mouche-nez... un boute-feu^ le porte-panier... Nec usquam
aplius usurpalur, quàm ubi duo nomina i>ro simplici lermino et re una accepta

copulal, veluti, Gentil-homme, pro eo quem nobilem nominamus. Yerùm hœc
et siniilia satins essct compositorum aliorum niorc scrilii, quandoquidem ])ln-

ralis formatio sit in posterions partis terminatione, ut un boufefeu, deux buu-

tefeux.

2. 11 s'est « accomode au vulgaire le plus qu'il a peu : toutesfoys que icelle

•soit bien mal reiglee, désordonnée et sans arrest... Aucuns es motz qu'il?,

voyent naistrc du Latin, ou auoir aucune conuenance, y tiennent le plus de
lettre de lorlhograplie Latine quils peuuent pour monstrcr la noblesse et ancestre
de la diction. Toutesfoys que a la prolation i>lusieurs de telles lettres ne se

profèrent point. Dautres ont escoute la prolation vulgaire et ont la rcigle leur

orthographe, non ayant esgard a la source Latine, le me suis attempere aux
ungs et aux autres le plus que je l'ay peu, en estant souventesfoys d'aucunes
lettres que je veoye estre trop en la diction, et laornant d'aucunes que ie

cognoissoyc faire besoing : aflin de monstrcr parce l'origine de telle diction,
Jtiquelle autrement sembloit estre incogneue. »

3. Traité touchant le commvn vsage de Vescriture Françoise, faict par
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Si on en croit une phrase de sa réponse à la réplique de des

Autels (p. 48), il avait songé à constituer la nouvelle écriture

dès 1530 environ, c'est-à-dire en môme temps que Sylvius, dont

on s'étonne moins dès lors qu'il n'ait pas cité le nom. Préoc-

cupé du dommage que le désordre causait à la langue française

aux yeux des étrangers [Ment., p. 3), désireux aussi d'augmenter

la facilité de la lecture, de procurer aux écrivains épargne de

papier, de plume et de temps, il ne s'arrête point à des demi-

mesures, que son tempérament semble du reste avoir peu com-

portées. A son gré, « nous escriuons ung langage qui n'est point

en usage, et usons d'une langue qui n'a point d'usage d'escriture

en France » {Trait., 52 *). Au contraire l'écriture n'a qu'un rôle

dans une langue bien faite : celui de traduire le langage parlé.

Dès le début de son traité (3), il pose avec une extrême netteté

ce principe qui renferme toute la suite : « La letre est la note de

l'élément, et comme quasi une façon d'image d'une voix formée...

Et que tout ainsi que tous corps composez des elemens sont

résolubles en eux, et non en plus ny moins : Qu'aussi tous

vocables sont résolubles es voix dont ilz sont composez. Parquoy

il fault confesser que puis que les letres ne sont qu'images de voix,

que l'escriture deura estre d'autant de letres que la prononcia-

tion requiert de voix : Et que si elle se treuue autre, elle est

faulse, abusiue, et damnable. » Quintilien l'a dit déjà et c'est

la raison même, « l'uzaje de l'ecritture branle soubs çeluy de

la prononçiaçion; les lettres ont été inuentees pour rapporter Içs

Loi/s Meigret Li/onnois : auquel est débattu des faultes et abus en la vraye et

andetine puissance des letres. Paris, 1342, in-4 (Sainte-Geneviève, Rés. X, 323; Bib.

nat. Res. x, 910). Abréviation : Trait. Le même, 1543.

Le menteur, ou l'incrédule de Lucian traduit de Grec en Frûçoes par Louis

Meigret Lionoçs, aueq vne ecritture quadrant à la prolaçion Françoçze : ç l^s

rhons. A Paris chés Chrestian Wechel; à la rue sainct Jaques, à l'escu de Basle.

AIDXLVIII. Abréviation : Ment.

Defrnses de Louis Meigret tovctiant son Orlliograpliie Françorze, contre les ff??-

sures r caldnies de Glaumalis du Vezelet, ç de ses adlieraw;. A Paris ohés Clires-

lien Wechcl, <à la rue sainct Jean de Beauuais, à l'enseigne ilii Chenal voilant.

M. D. L. Abréviation : De/'.

Réponse de Louis Meign/t a la dezesperée repliqe de Glaonialis de Vezelet,

transformé i'n GyÙaoïne des Aotels. A Paris chés Chrestien Wechel, à la rue

Sainct Jean de Beauuais, à l'enseigne du Chcual volant. M. D. LI. Abrévia-

tion : Rep.

La réponse de Louis Meigret a l'Apolojie de Jdqes Pelletier. Ib., M. D. L. Abré-

viation : Rep. Ap.

1. Je compte les pages, qui ne sont pas numérotées, à partir du proème, où
je marque 1, et je suis strictement l'orthographe des différents textes.

Histoire de la langue. III. 4o
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voçs ' ». Il ne s'agit d'être ni hébreu ni grec, ni latin, « il ne

vous fault que la prononciation francoise, et sauoir la puissance

des letres, sans vous amuser à l'orthographie des autres lan-

gues. {Trait., 26). »

On comprend que, })artant de cette doctrine toute rationnelle,

Meigret découvre du coup tous les vices de l'orthographe de son

temps, qui ont du reste subsisté, au moins en partie, dans la

nôtre. Ces vices sont au nombre de trois : « diminution, super-

fluité, usurpation d'une letre pour autre ».

Dimimitiou . C'est quand l'écriture « default d'une, ou de plu-

sieurs letres, ex : chef, cher, esquelz indubitablement nous pro-

nonçons la diphthongue ie... » Mais « ce vice n'a pas tàt ancré

en nostre escriture, qu'ont faict les deux ensuyuans ^ ».

Snperfluité. C'est « quant elle est composée de plus de letres

que ne requiert la pronôciacion : par ce que telle escriture

donne occasion de faire faulse lecture, et de prononcer voix

qui n'est point au vocable. C'est ung vice si grand en nostre

langue francoise qu'il n'y a letre quasi en l'alphabeth dot nous

n'abusions quelquefois par superfluité " ». A, b, c, d, e, f, g, i,

1, 0, p, s, t, V, x, se rencontrent à chaque instant où on les

pourrait supprimer. La clairvoyance du critique va ici plus

loin qu'à la constatation même des faits; il entrevoit que ces

lettres superflues finiront par s'imposer à la prononciation et

la dénaturer *.

Usurpation d'une letre pour autre. « C'est, quant vne letre

ou plusieurs vsurpent la puissance d'une autre, veu que c'est

1. Ment., p. 6. Cf. : « Quant a moç je suis d'auis,qe tout deura çtr' écrit, selon

qe par la continue il sone, car l'uzaje des Içttres çt de garder la voçs, e qe com'
un depôs çlles la rçndet aos lecteurs. » Ihid., p. 5.

2. Trait., p. 5. Un des exemples le plus souvent allégués est celui de ayme il

pour a]/me-t-il. De Bèze, dans son Traite de la prononciation, trouve encore qu'il

serait ridicule d'écrire le t. Peletier du Mans n'ose pas faire soutenir à Dauron
que cela serait nécessaire {Dial. de Vorth., p. 126.)

3. « Il y a superfluité de l'a, en aomé, du h, en debuoir, du c en infiniz

vocables, comme faict, parfairt, dict. Du d, comme adriis, aduerse, de Ve en bat-

tera, metlera, de Vf, en briefuemet, du g comme vng, besoing, de Vi comme à

meilleur, de \'l comme defaidt, et autres infinis., de Va comme en œuure, du p,

comme e.<:cripre, escript, et autres infinis, de Vs comme en eslre, honiie-ffe, el nuives

presques innombrables, du t comme en et, copulatiue, en faicts, dicts, vents, ci

en tous les pluriers du participe présent, du v comme en la diphtongue ou qui
n'est point francoise. Au regard d'à; final, comme en cheuaulx, loyaidx, il n'est

point françois. >

4. Voir ce ([u'il dil d'obvier. Trait., 3i.
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occasion de faire lecture (riine voix pour autre, et i)ar consé-

quence mauuaise, et faulse prononciation... » Nous corrom-

pons ainsi « celle du c, qui ne deut estre employé qu'en

semblable puissance que le k, duquel toutesfois nous vsons en^

son d's, comme en façon, franrois ». [Trait., p. 7.)

Il suffirait déjà des observations que je viens de résumer^

pour montrer quelle est la sag'acité de Meig-ret; elle ressort bien

plus vivement encore, si on en rapproche les théories contraires,

telles par exemple qu'on les trouve résumées par la bouche de

Th. de Bèze, dans le Dialogue de Peletier du Mans, dont je

parlerai plus loin.

On peut dire que du premier coup, Meigret a vu toutes le&

objections, et a réfuté par avance celles qui devaient lui être

faites dans la suite, et qui sont encore répétées à ses succes-

seurs. La première, celle-là un peu passée de mode, mais que

les habitudes calligraphiques du xvi^ et du xvn" siècle expliquent

suffisamment, est que les vocables rehaussés de lettres qui mon-

tent ou descendent en dehors de la ligne ont plus belle appa-

rence. (Pel. DiaL, p. 50) « Où est, dit avec raison Meigret

[Trait., p. 11), celuy qui ne blasmast le peindre qui, entrepre-

nant de pourtraire la face de quelqu'vng : feit en son pourtraict

des cicatrices, ou autres marques notables qui ne fussent point

au vif? » ' [Ibid.).

Cette première défense n'est pas sérieuse. Mais ceux « auxqueir

l'amendement des choses est ennuyeux et déplaisant » en ont

d'autres ; ils « ont de coustume de se remparer et fortifier, premiè-

rement de l'usage comme d'ung Bellouard imprenable, et hors-

de toutes batteries. Secondemèt ilz ont pour renfort, que pour

marquer la differêce des vocables, il n'y a point de danger

d'abuser d'aucunes letres. Tiercement ilz s'efforcent de défendre-

la superfluité des letres pour monstrer la derivaison, et source

d'ung vocable tyré d'une autre langue : craignans à mon advis

d'estre blasmez d'ingratitude, si autrement ils le faisoient. »

1. Cf. ibid., 49. « Si nous voulons rechercher les choses au vray, nous Irouue-

rons que la plus part de nous françois vsenl de ceste superfluilé de lelres, et

mesmemenl de l, s, x, plus pour parer leur escriture, que pour opinion qu'il/,

ayent qu'elles y soiét necesseres. Car les // avecq les ff ouuées comme carpes

seruél de grand remplage en vne escriture. et donnent grand contentement aux

yeux de celuy qui se paisl de la seule figure des letres, sans auoir égard si la

lecture pour laquelle elle esl principalement inuétée (>n sera l'acile et aisée ».
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En vérité, aucune de ces raisons n'a de poids. On invoque

l'usage, mais l'usage qui a puissance « qazi telle q'une loç »

c'est celui qui est « joint a la rezon ». [Ment., p. 6). Celui qui est

« sans ordre et sans r('zon » n'est pas l'usage, c'est l'abus. Or,

cet abus ne peut être mis en balance avec la raison, souveraine

maîtresse en toutes choses; quand nous lui obéissons, nous ne

devons avoir « égard, ny à nous vsages, ny à ceux que nous

tenons de tout temps, et qui semblent auoir esté de tout iamais :

car la vertu et la rayson doyuent tout dompter ' ».

On invoque d'une manière aussi vaine, le besoin de marquer

les dérivaisons. On dit que « nous sommes tenuz d'escrire quel-

que marque de deriuaisons quant nous tyrons quelque vocable

d'une autre langue, comme par vne manière de reuerence et

recognoissance du bien que nous auons receu en faisant tel

emprunt {Trait., 15-16). » Mais il n'y a aucun crime à ces

emprunts, qui ressemblent à celui « qu'vng peuple fait des bonnes

loix, et coustumes d'une autre nation. Par(|uoy il n'y a point de

dommages : mais au contraire vng merueilleux gain de gloire,

et honneur pour la langue de qui on fait l'emprunt (16)». Aucun

peuple ne s'en est privé et n'a songé pour cela à déformer son

écriture. Il est juste de reconnaître ce qu'on doit au latin, quand

l'occasion s'en présente, comme quand on fait une grammaire,

mais non quand on écrit ^ Au surplus, quand même nous nous

y serions obligés, la convention « se pourroit maintenir nulle,

comme qui est faicte contre les loix et ordonnances de bien

escrire. » Or « il n'est point de bienfaict si grand qui puisse

obliger à mal faire, ny faire chose sotte (47) ». Enfin si tant est

que des lettres superflues doivent rester dans les mots français,

pour témoigner de leur origine ancienne, il semble qu'alors « la

loy deut estre generalle. Comment doncques nous excuserons

nous en infiniz vocables, esquelz nous n'auons point mis deletre

superflue? comme, dire, ame, home, forme, fifjnre'i » Pourquoi

dict, faict, avec un c superflu, et dy, dis, dit, dire, fait, faire,

qui viennent de dico, dicis, dicere, facit, facerel « Que dirons

nous de ceux qui mettent des lelres qui ne sont pointàlasourse?

1. Truil., \). 9. — Daiiron dans les Dictl. do Pcllelier du Mans, attaque de
même l'usage comme contraire à la raison, inconstant, et formé ]iar des gens
sans autorité (p. 82 et suiv.)

•2. Cf. Pellelicr du Mans, Dial, <J3.
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comme qui escriuent escripre. le ne puis bonnement entendre,

s'écrie Meig-ret, à quelle intention ilz mettent ce j) (17-18) » '.

Il restait à faire une dernière objection aux tenants de l'éty-

mologie, c'est que les lettres, auxquelles ils tiennent si fort, n'ont

jamais rien appris à personne. Meigret l'avait omise dans son

traité, mais il n'a pas manqué de la faire ailleurs ".

On dit aussi pour justifier les vices d'écriture — et ceci se

répète couramment de notre temps — qu'il faut éviter les ambi-

guïtés, et mettre des différences entre des mots semblables.

Mais alors « il faudroit vser de voix superflues en la prononcia-

tion; d'autant que les escotans peuuent tumber par lasemblance

de plusieurs vocables au mesme inconuenient que fait le lecteur

{Trait., 13) ». En etTet, dans la prononciation, et Meigret fait ici

une remarque que la science contemporaine contirmo, les mots

sont en général immédiatement reconnus, avec leur sens véri-

table, quoiqu'ils aient des bomopbones. Dans cette pbrase « tu

dis, tu fais en sorte, que tes dicts et tes faicts nous sont dix fois

plus griefs, quong fes, où est la différence en la prolation dis,

dicts, dix, de fais, faicts, /e.s? » il n'y en a aucune, et l'intelli-

gence est parfaite. » Pourquoi no distinguerions-nous pas en

lisant ce que nous distinguons si facilement dans la conversation?

Au reste, s'il est besoin de notes spéciales à certains mots, qu'on

invente des signes diacritiques, des points, dos lignes sur les

mots, ou au-dessous, ainsi que bon semblera; en tous cas, il n'y a

pas là de raison suffisante de troubler l'écriture {Ment., p. 10).

Meigret ne recule même pas devant la perspective de chan-

gements ultérieurs à prévoir dans l'orthographe, quand la pro-

nonciation, qui en est la base, aura changé. « L'escriture deura

changer de letres, ainsi que l'usage de la langue changera de voix,

comme celle qui luy sert à représenter son Image ^ (7Vrt27., 19). »

1. Cf. Pelletier Dial., p. H6. 11 cite es(/al, desdidre.

2. Une s superflue en monsirer, avcrtira-t-elle qu'il vient de nioiistrare'? Si

c'est cela, les « curieux de dérivaisons >• feraient mieux d'imiter les rois qui

donnent un insigne commun à tous leurs soldats. Une même marque générale

suffirait pour tous les mots venus du latin. •< Qant ao proutit, je l'estime

aotant qe de tailler a chacune pièce de ('harpenteric la première lettre du nom
de la forés dût ell' aora été prinze. •> (Meig., Ment.. 7.)

Dauron donne des arguments analogues dans Pelletier du Mans. Dinl., 89 et

suiv. On trouvera p. 1)5 et suiv. quelques exemi)les pi([uants des excès des

étymologistes.

o. Pelletier du Mans fait dire de même à Dauron •< s'il auient que la langue se
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11 a répondu ici au nom de la seule raison. Nous qui sommes

à trois cents ans de distance, nous pourrions ajouter que l'adop-

tion de son système, loin de nécessiter de fréquents changements

d'orthographe, en eût au contraire entraîné fort peu, la pronon-

ciation ayant peu varié. Au reste, les changements, dûs à ces

variations, n'ont pas pu tous, malgré le maintien du système

traditionnel, être évités, et il s'y en est ajouté une foule d'au-

tres, d'âge en âge, nécessités par le besoin, bon gré mal gré

TBSsenti, de mettre plus d'harmonie entre la langue écrite et la

langue parlée, de sorte que la fixité dans le système de Meigret

eût été incontestablement plus grande que dans celui de ses

contradicteurs.

Il est incontestable que la partie critique de ce Traité d'écriture,

si curieusement observée, si logiquement déduite, si sobrement

appuyée, posait la question tellement bien, que nul depuis n'a

trouvé grand'chose à ajouter à l'argumentation de Meigret. Il est

regrettable que la partie constructive de son système n'ait pas

•été, un peu par la faute de la langue, un peu par sa faute à lui,

aussi rigoureuse et aussi facile à défendre.

Les modifications proposées par Meigret peuvent se classer

•en trois catégories ; ce sont :

A. Des suppressions de lettres inutUes ; 1. Supprimer :/), />, y, qui

ne se « rencontrent iames en la prononciation françoise auant

y consonante ». Ecrire recevorr, doiiient (Trait., 33).

2. g « en tous vocables, esquelz nous le faisons final, comme
vng, chacung, besoing » [Ibid., p. 43). Ecrire un, chacun, besoin.

3. t « dans et, où nous ne nous oserions auanturer de le pro-

noncer, sans seruir de moquerie aux auditeurs » (Ibid., 45).

t et d au pluriel des mots comme renard, content. E.crire

renars, contans. {Ibid., 45 et 46).

4. /, que « nous escriuOs sans auoir cgard qu'elle donne grade

occcasion de faire vne lecture rude et de mauuaise grâce : mais

qu'elle pronôciation frâçoise seroit ce, si nous voulions proférer

•«hange an miens : iz acûmoderont leur mocUî d'écrire a leur modt^ df parler,

comme nous aurons fçLa la noire. {Dial. 87.)

1. Des Autels est ici d'accord avec Meigret; c'est un des seuls points. Il accorde
que " la superfluité desraisonnable ne lui plait point » (Rep. contre Meigret, 55).

Il reproche même à son adversaire de n'estre pas logique, en ne retranchant pas
Ali inutile.
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/, enauUre, peult, culx,... I se change en aos au plurier quant elle

est letre finale des noms, de sorte que chenal, royal, lot/al, et

autres leurs semblables font cheuaos, royaos, loyaos. Et si croy

bien qu'anciênement on disoit cheuals, voyais, loyals : mais

depuis la prononciation a esté autre; il fault aussi que l'usage

d'escriture soit autre. » [Ibid., 48-49).

5. n, dont nous abusons dans aymenl, qu'il suffirait d'écrire

aymet ^ {Ibid., 31).

6. s, que l'on emploie pour traduire l'e ouvert : eslre, heste,

ou pour marquer les voyelles longues : fist, allasl. Ecrire

§tre, etc. {IbkL, 22-23).

7. c, dans dict, faict. Ecrire dit, fait (Ibid., \S).

S. 2^, dans escripre. Ecrire çcrire {Ibid., 34).

9. « après q. Ecrire qe, qi [Ibid., 38).

Enfin une des économies les plus nécessaires à faire est celle

des finales qui ne s'entendent pas, savoir de l'e final, quand le

mot qui suit commence par une voyelle, du s, quand le mot

commence par une consonne ^

B. Des substitutions d'une lettre à une autre.

a) Substitution d'une voyelle à une voyelle. — Meigret adopte

ainsi o au lieu de n étymolog^ique : ombre, onde, pour vmbre,

vnde [Tirait., 25).

,3) Substitution d'une voyelle simple à une diphtongue. 1. Au

1. Des Autels défend ent d'abord parce que n s'y entend « aussi bien que
dans les adverbes » (?), en second lieu parce qu'il est nécessaire comme signe de
la pluralité {Rep. c. Meig., p. 29.).

2. « Quelques sauâs homes ont si bien introduit l'apostrophe, qu'elle est ia

receue en l'imprimerie, comme qui est bié necessere pour euiter superfluité

de letres. > Mais Meigret se plaint de la voir restreinte aux seuls monosyllabes :

« toutes les fois qu'en la pronôciation aucune letre finalle se pert, l'Apostrophe

est necessere en l'escriture pour dénoter la collision, ou perte de la voyelle ou
consonante. Et la ou nous ne vouldrions receuoir l'Apostrophe, ie dy qu'encores
la letre ne doit point estre escrite. Corne quant nous disons : vne amye
entière ayme d'une perfecte amour, nous deuôs escrire vn' amy' entier' aymé
d'une perfeV amour. Cela semble estrange, mais la faulte de bône lecture

ne viédra que de l'imperfectiô du lisant, et nô pas de l'escriture. Quant aux
côsonantes, ie treuve que les, des, es, perdent s, quant le vocable ensuyuât
commence par consonante : nous deuons donc escrire : lé compaignons de

guerre ç'quelz Vç capitaines ont faict de {sic) dons sont le mieux aggiierriz.

(Trait., p. 53 et s.)

3. Des Autels estime qu'avec ce système on fera des mots aussi longs que de
Paris à Orléans : madarnoiisel'amoureus'honesVencommencor''vn'estrung'entrepris''

admirablement. (Rep. c. Meig. p. 34).

Cauchie a pour l'apostrophe une admiration telle, ([u'elle le porte aux pires

injures contre ceux qui refusent d'en voir les beautés : « rerum ignari lutulcn-

tique sues, qui cum solis sordil)us gaudeant « (Gi-a7n. \}. 62).
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lieu de ai, qui s'entend dans aymant , haïr, mais non dans

mais, maisfre, ou il n'y « aucunes nouuelles de la diphthongue »

{Trait., 28) écrire e : mes, parfet '.

2. au lieu de ou, « dont nous nous passerions bien » {Ib. p. 23),

écrire o : pouoir, corir.

3. au lieu de ea, eo, « qui sont de fausses diplithoniiues »

{Ibid., p. 32), écrire simplement a, o : gaja, gajons. (V. plus loin

au /. Cette proposition est une de celles qui ont été le plus

attaquées.)

y) Substitution d'une diphtongue à une diphtongue. 1. Dans

sainct, main, où nous prononçons la diphtongue ei, tout ainsi

qu'en ceint, ceinture, peint. Ecrire ei : meintenant, demein

{Ibid., 28).

2. Dans autant, canlt, chauld, « nous oyons distinctement «o» :

« onques langue de François ne prononça en son langage au ».

Ecrire ao : aotant, caot, chaod. {Ibid., 29) ^

3. oij doit être réservé pour les cas où y est entre deux

voyelles et y demeure voyelle {Ibid., 27). Ailleurs il sonne

comme oé. Il faudrait écrire roQ et royal. De même Pierre

aymoçt ceux qui Vaymoçl. {Ibid., 29 et s.). « Il n'y a difîerence

entre ces deux verbes, sinon que le premier à f ouuert femenin,

et le dernier a Ye masculin ([ui demande vue prononciation

lente, estant celle de l'autre fort soudaine. »

o) Substitution de consonne à consonne. 1. g, toutes les fois

qu'il a la valeur de / consonnante, devrait être remplacé par i

long, (/ gardant le son dur. Ecrire anje, linje, inanjer, et non ange,

linge, manger. {Ibid., 41) Cet i consonante devroit estre tenu

un peu plus long.

2. t est corrompu, étant employé pour s, dans manifestât ion ^

diction. Ecrire dans le premier cas par un ç, manifestaçion, dans

le second par une x, dixion. {Ibid., 44).

1. « Diphthongiie, en comprenant les triphthongues, est vng amas de plusieurs

voyelles retcnans leur son en vue seule syllabe, comme «y, en aydant, eao, en
heao,oij en moins, etc.. En nostre écriture nous en abusons en deux sortes,

l'vne, en ce que nous écriuons vne diphlhongue au lieu d'une simple voyelle, et

l'autre en escriuant vne diphlhongue pour autre [Trait., 27-28). »

Des Autels accorde que ai fait doul)Ie emploi avec e, mais qu'on n'en usera
que raisonnablement, suivant l'étymologie et la conjugaison {Rep., p. 41-421.

2. Des Autels repousse également ao et ei, le premier, parce qu'on n'entend
pas a, le second parce qu'on n'entend pas / (p. 37 et s.).
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3. S tient abusivement la place de z, dans d(so)is, faisons. Ecrire

persnazion, dizons. {Ibid., 46-47).

4. :; est sans raison dans aimez, puisqu'on écrit bontés; aymés

est aussi bon. (Ibid.).

e) Substitution d'une consonne à un groupe de consonnes.

1. X final ne sert que de remplage; c'est un simple ornement.

Nous devons écrire cheuaos, roijaos. {Ibid., 49 et 52.)

2. Emprunter des Espagnols f^ molle avec un trait plus long

et une ligne couchée. Ecrire EspaTiol. {Gramm., 13 v^)

C. Distinctions nouvelles des lettres.

1. Il y a deux sortes d'e, e ouvert, e clos; e ouvert s'entend

dans mes, tes, mais, faicts, estre. Meig"ret accepte d'abord non

sans réserves de l'écrire par e [Trait., p. 22), ensuite à partir

du Menteur, il adopte f, qu'il appelle crochu' et réserve l'accent

pour marquer e long : mèmemgnt.

2. ouvert est rare; on pourroit donner un point au-dessus .:

car, mort. Cette idée, exprimée dans le Traite p. 23, n'a pas été

reprise par Meigret.

3. a long est noté a, dans le Menteur, de même e, é, i, o, û *
:

avîzé, plutôt, vie, même, contrére, fantazie.

4. c sonne tantôt h, tantôt s. Pour ôter cette confusion, Mei-

gret adopte après Tory le « ç crochu des Hespaignols » dont

on pourra user devant toutes voyelles [Trait, p. 36 : annon-

çiaçion.

5. ch, dans cholere, sonne comme k. Il ne devrait servir que

pour s molle. L'inconvénient disparaîtrait, si un signe permettait

de reconnaître le son chuintant. Meigret écrit doncf// [Ibid., 39) :

çhieure, chaleur.

6. m est mauvais pour écrire meilleur. Les « Hespaignols » en

usent aussi, mais c'est faute de meilleur moyen ». Pourquoi

pas l avec un point? Ecrire ville, villageois, mais till'ac, bill'er.

[Ibid., 49).

1. Cet ç n'était pas une nouveauté et se trouvait pour ae.

Pelletier approuve e crochu. Mais des Autels le trouve mal inventé; il aimerait

mieux un e à point dessous, (p. -28.) Tous deux sont d'accord pour protester

contre l'absence de distinction pour l'e muet, que des Autels appelle imparfait,

et l'cletier aouvd.

\. Dauron, dans les Dialogues de Pelelier du Mans, p. 10('>, discute la question

des accents aigus sur les longues, auxquels il voudrait ajouter quelques accents

graves sur les brèves. Cf. Pelletier lui-même {Apologie à L. Meigr., 18).
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En somme, voici l'alphabet de Meigret, tel, sauf la disposition,

qu'il l'a donné lui-même dans la Préface du Menteur (p. 23).

a a ph pe aspiré ou phe
e e oiuiert f ef

e e clous u u côsonante ou u

i i latin c ca latin

y y grec k k grec

g gamma
ou ou clous q qu
u u ch cha aspiré

j je ou ji côsonante 1 el

(I de m em
t te n en
th the aspiré r er

Ç se ou es x.cs.
!
CÇ ix

s es

es molle ou çhe m ol
Il faut y ajouter :

z zed â, é > e, 1i, 6, Il voyelles longues

b be ao au

P pe oe oi.

Il est certain que sur bien des points, même là où l'évolution

de l'écriture ne lui a pas encore donné raison, Meigret avait vu

juste. Substituer le ç au / dans dans nation, le / au g, dans

manger; distinguer le groupe // dans village du même groupe

dans cheville, employer Yx, là où elle s'entend comme dans

diction, non là où elle ne repose que sur une erreur graphique;

c'étaient des idées justes et neuves, quoique nous en soyons

encore, après environ trois siècles et demi, à en réclamer l'appli-

cation. Sur d'autres questions, les propositions de Meigret ont

fini, après bien des retards, par se faire adopter. Les consonnes

étymologiques, ou en général superflues, s'en sont allées une à

une : ung, recepvoir, aullre, beste, haste ont pris l'orthographe

qu'il leur souhaitait.

Le défaut le plus grave de son système a été, je n'hésite pas

à le dire, quelque paradoxal que cela puisse paraître, de ne pas

innover assez. Dans les révolutions de l'a, b, c, comme dans les

autres, la timidité n'est pas de mise, et Meigret, malgré son

caractère entier, a eu des réserves. Il est certain qu'il a eu tort

de ne pas aborder la grosse question de la graphie des nasales,

mais il n'a fait que l'entrevoir. Au contraire il a vu d'autres

améliorations, même peu difficiles à tenter, et il a reculé. 11 n'a

1.11 est incomplet. Dans sa Gramnuare î" lo v", Meigret s'enhardit à écrire //
pour //, et Ti pour gn.
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pas osé proposer ii avec « un point ventral », pour distinguer u

de V *. Il a éliminé des consonnes superflues, il n'a pas touché

à Vh initiale ; il a adopté un ç, au lieu de prendre simplement s;

il y a plus, il n'a même pas osé supprimer le k et le q devenus

inutiles par l'attribution d'une valeur unique au c. Ses inven-

tions (Yll et de çh ne sont que des demi-mesures. En somme, il

s'elFraie trop tôt de sa propre audace, et, quoiqu'on puisse noter

certains progrès d'un de ses livres à l'autre, il n'ose pousser

jusqu'au bout, ajouter et couper dans l'alphabet même, comme
il eût fallu le faire dans cette tentative héroïque ^ Il s'embarrasse

même d'une formule mauvaise, qui contredit son système, en

prétendant rendre aux lettres leur valeur ancienne, ce qui

devait nécessairement amener ses contradicteurs à sophistiquer

sur la prononciation de l'e ou du c chez les Romains. Au con-

traire, dég'agé de cet obstacle, s'il avait pris pour but, sans s'oc-

cuper du passé, de donner aux lettres, soit par des signes diacri-

tiques, soit par l'adjonction de nouveaux caractères une valeur

une et fixe, son système ne risquait pas plus pour cela d'aboutir

à un échec, peut-être même eût-il tenté quelques hardis esprits

— c'était le temps où ils s'élevaient en foule —
,
par sa logique

et par sa simplicité.

Les adversaires du système. — Meigret, comme on sait, trouva

deux adversaires principaux, l'un dans un jeune homme, Guil-

laume des Autels, l'autre dans un médecin que j'ai souvent

nommé. Pelletier du Mans. Le premier libelle de des Autels, publié

sous l'anagramme de Glaumalis du Yezelet, était, d'après ce que

l'auteur déclare lui-même dans le second, une simple lettre à

Philippe Lebrun, qui aurait été imprimée contre son aveu.

L'excuse est trop banale au xvi" siècle pour être reçue sans

preuves. Quoiqu'il en soit, la réplique qu'il a signée n'est guère

supérieure à l'écrit soi-disant échappé de sa plume. Il est incon-

testable que Des Autels avait l'intelligence vive et pénétrante;

i. Ment., p. 12. Pelletier est pins timide encore (v. Dinl., p. 118). Cependant en

Espagne Nebrixa, et en Italie le Trissin avaient le 1" en 1522, le second en 1524.

soutenu la nécessité de distinguer Vu du v.

2. « Pluzieurs se pleiïet de l'ecritture qe j'ey obsçrué (combien q'elle ne soçt

pas du tout selon qe reqcroet la rigeur de la prononciation). » (Gram.A° 10 v°.)

Cf. : •< pour aotant qe Je sey qe toutes noiuieaotés sont depigzantes, qi ont

qelqe ehanjenient de qelqc façon de vie tant soel elles rç/.ûnables, ç qe le tçmps
meurit toutes (;hozes, je m'en suis déporté pour cet' heure. (Ment., IS).
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il le fait voir clans cet opuscule même, où plusieurs pages qu'on

ne cite jamais, je ne sais pourquoi, expriment sur l'avenir de

l'art nouveau et la nécessité de le dégager de l'imitation, comme
la Pléiade prétendait le dégager de la traduction, des idées très

hardies et peu communes. Ailleurs, Des Autels a osé se poser

en adversaire de Maurice Scève et de l'école de l'obscurité;

Du Bellay lui-même ne l'osait pas; mais ici, quoiqu'il annonce

d'autres ouvrages du même genre, dont la perspective excite

la verve railleuse de Meigret, il ne me paraît pas avoir mérité les

éloges que M. Livet, un peu partial à l'égard du système, lui

a accordés. Sur quelques points de détail et de faits il a raison,

du moins en partie. Mais sur les principes, il témoigne vrai-

ment d'un réel défaut de maturité. Quoiqu'il ait essayé, dans

son second factum, de se reprendre et de rejeter son erreur sur

une faute de typographie, il a réellement, Meigret le lui démontre

sans peine, laissé échapper cette théorie inexcusable, que, con-

trairement à ceux qui « veulêt reigler l'escripturo selon la pro-

nonciation, il sembleroit plus conuenant reigler la prononcia-

tion selô l'escripture : pource que la prononciation |uzurpée de

tout le peuple auquel le plus grand nombre est des idiots, et

indoctes, est plus facile a corrompre que l'escripture propre

aux gens scavants ». Il vaut mieux, dit-il, « prononcer tout ce

qui est escript. »
'

Ainsi, pour faire l'application du système, si on écrit teste^

beste, pendant qu'on prononce tête, bete, c'est la prononciation

qui est à blâmer; il n'y a nulle superfluité en l'écriture, « veu

mesmement que les autres langues vulgaires. Italienne etEspai-

gnole prononcent Y s ». A ce compte, comme l'observe fort bien

1. Ce non-sens linguistique, inexcusable, même pour l'époque, est vertement
relevé par Meigret: » Q'çlle réponse pourroe' tu l'("r' a vn peintre, qi... ne s'esti-

mant pas moins sauant en son art, qe toç en ton ecritture Françoçze », voudrait
« corrijer nature com' ayant defal/y çs orçl/es de Gyl/aome pour les auoçr fçt trop
courtes, ç elroettes : ç qe finablemçnt il Içs te lit çn son pourtret d'vne tçlî'

auenù' ç poel,qe Iç' port' vn âne rouje?Qçlle defi^nse pourras tu amener, qe sui-

uant la mçme loç dont tu nou' veu' tous forcer a prononeer te' lettres superflues

(q'onqes lange de bon Françoes ne prononça) qe tu ne doçues aosi charjer ç-

çnter çn ta tçte ces belles o amples orçl7es d'Ane? De/'., B. II, v". »

H. Estienne, tout étymologiste qu'il est, signale au contraire le danger de cette

prononciation des i)indariseurs, qui fait rentrer dans la prononciation des lettres,

devenues muettes. [Uypomn. de l. Gall., p. 2.)

Dans sa réplique. Des Autels dit que l'imprimeur a passé ne avant p^'ononcer,

p. 24; c'est une excuse d'écolier, que tout le passage dément.
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Meigret, on devra aussi prononcer: escripre, recepueur, doibvent,

estoient, et infinis autres vocables, aussi étranges. ' »

Au reste, Des Autels lui-même, avec des idées aussi enfantines

que celles dont je viens de parler, ne laisse pas, par une inconsé-

quence singulière, de reconnaître qu'il y a bien à reprendre dans

l'abus de la commune écriture [Rep. c. Meigr. 56). Malheureu-

sement, il n'a dit ni à Meigret, ni à nous, sur quels points il

croyait que la réforme dût porter. Ses opuscules sont donc plus

intéressants par les renseignements qu'ils apportent sur l'histoire

de la prononciation, que pour la réforme de l'orthographe.

Le petit livre de Pelletier (ou plutôt ici Peletier) du Mans n'a

aucun titre belliqueux, tout au contraire '. Le ton de l'auteur est

tout à fait autre que celui de Des Autels, et tel vraiment que le

méritait l'œuvre sérieuse de Meigret. Il a pris grand plaisir à

voir « restituer » notre écriture, et tout en proposant son système

à lui, il s'accommode autant qu'il peut à celui de Meigret, ne

voulant dédaigner de « tenir avec lui un chemin qui dé soe n'etoçt

que bon ». Mais il ne faudrait se tromper ni au titre, ni à

l'exorde. La condescendance de Pelletier ne va pas très loin,

et les critiques sont beaucoup plus nombreuses, dans ses quel-

ques pages, que les éloges.

Sur le fond de la question, comme Pelletier le dit lui-même, il

est d'accord avec Meigret, et il juge notre écriture avec la même
sévérité, comme un vêtement dépenaillé, ou un déguisement

qu'on croirait donné à la langue par dérision '\ Le principe à

1. Meigret lui demande encore a ce propos {Def., B. III, r") si « lo' Françoçs

sont teniiz de parlçr Grçc, Latin, Hespafiol, ne Italien?... Je m'emervçl/e que
tu n'as dit testa : a celle fin qe tu gardasses du tout la prononriacion Italiene ».

2. Apologie a Louis Meiqrçt Lionnops (réimprimée dans le Dialogue de Vorlografe

e prononciacion françorse départi an cleus Liures, Lyon. Jan d*^ Tournes, 1555).

— Dédicace du 29 janvier 1550.

3. « l'è, antrt* autres choses, pris grand plçsir a voèr la peine que tu prans a

restituer notre Ecriture : laquele, de fet, et si corrompue, e represante si peu ce

qu'çle dof-t represanter, qu'on la peut rçsonnalilemant comparera une robe de

plusieurs pièces mal raporlees, eyant l'une manche longue e large, l'autre

courte e etroçte : e les cartiers çan deuant derrière, laquele un père balhe a

son anfant, autremant de bêle lalhe e bien proporcionne de tous ses mambres,
ou par nonchaloçr, ou par chichete, ou par contannemant, ou an somme, par

pôurete (p. 6). Cçrteinemant il i à fort long tans, e a peine me souuient il auGi^r

ù le jngemant si jeune, que je n'çe ù bien grand honte, voere dépit, de voèr

une tele Langue comme la Françoese, être vêtue, mçs plus tôt masquée d'un

habit si diforme {ih.). « Dans le Dialogue il montre d'une manière intéressante

la supériorité de l'écriture espagnole, déjà marquée de ce temps-là, aujourd'hui

éclatante (p. 112 et 113).
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garder dans la réforme semble aussi le même aux yeux de Pele-

tier; tous deux visent « a un blanc, qui et dp raporter l'Ecriture

à la prolacion : c'ét, dit-il avec raison à Meigret (9), notre but, c'ét

notr0 point, c'ét notr0 fin : somm0, c'çt notre uniuorsçl acord '. »

Toutefois, malg-ré ces prémisses, ce censeur bienveillant trouve

presque autant à reprendre soit dans les détails, soit dans les

|)rincipes qu'un ennemi y eût trouvé. En fait, d'abord, il con-

teste sur bien des points que la prononciation figurée par Meigret

soit la bonne, et on voit la portée de la critique, tombant sur un

svstème dont l'observation rig'oureuse de la prononciation était

la seule base-. C'est une condamnation. Pelletier en arrive à

dire au destinataire de cette sing-ulière apologie que, si ses opi-

nions étaient reçues, il aurait abouti à un résultat contraire à

celui qu'il cherchait, et trouverait même le langag'e déguisé,

en l'entendant prononcer tel qu'il l'avait écrit.

Sur les propositions proprement relatives à l'écriture, mêmes

observations : on ne peut utilement noter les longues d'un

accent, ou plutôt d'une apicule, que certains mots auraient

alors sur chaque syllabe (p. 19). Ou est inséparable de notre

vulgaire. Au, qu'il vaudrait mieux remplacer par o, que par

ao , s'entend dans cause, aussi bien que dans causa, ou du

moins il y sonne d'une manière si analogue, que cela ne saurait

1. Sur certains pointi^ aussi, ils tombent d'accord. Pelletier trouve aussi mau-
vaise que Meigret l'écriture de maistre, paistre, et « l'o a keu^ » du Moyen âge, dont

GeofTroy Tory s'était déjà servi en latin, que Meigret propose, lui paraît très

bien convenir pour ce son. Dans son Dialogue, Dauron, qui parle au nom de Pele-

tier, condamne, comme Meigret, le t de et, le d de aduenir, \'s de htasme, trosne

(p. 114) le c/i de charactère ([). 112), Vn des verbes au ])luriel (p. 128), le t final

suivi de 1'*^ de flexion (p. 129), Vu étymologique de timbre pour ombre et le x de
gracieux (p. 132): il accepte Vy grec, mais non avec l'abus qu'on en fait à la fin

des mots (132); il écrit ei, ey .-'ans einsi, efreyant-, h pli il substitue souvent f :

filosophie; a t -j- 7, ç :, descripçioîi.

2. Il ne croit pas que Vi de nacion soit long, les voyelles françaises étant

toujours brèves les unes devant les autres, sauf devant e muet (p. 19). De même
pour Vu de puant (p. 20); aie, donné, ont la dernière syllabe brève (p. 21);

violet n'est pas de deux syllabes; veramant ne peut être qu'une faute pour
vrçmant (p. 22); ctie ne peut pas se proférer par u tout nu, mais par la diphton-

gue eu; naqugre, protr(jre, n'ont pas d'e ouvert, ni long (p. 22); bone, comode
ne se prononce pas par o simple, mais bonne, commode (p. 22); troup, clous, nous
pour trop, clos, noz, et inversement bot, ôuert pour bout, ouuert, sont des pro-

nonciations '< de la Gaulé Narbonnoçs<i, Lionnoçsé, et dé quelques androçz de
l'Aquiteine. » Meigret ne reconnaît que deux sortes d'e, Ve à queue, qui est

ouvert, l'autre sans queue, qu'il fait servir à deux offices. Or il y a trois e,

comme le montre le mot défère. Ecrire déduire père avec le même e, c'est

défaillir, car l'un des deux est un e sourd. Peletier note e sourd par é, emprun-
tant cette lettre à ([uebiucs impressions. Voy. Vial.. p. IOS-109.
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causer aucune erreur, etc. L'introduction de l'apostrophe au

lieu de l'e féminin à la fin des dictions n'est pas bonne, puis-

qu'il peut arriver qu'on s'arrête sur ces finales. Il n'y a pas

d'intérêt à rendre unique la valeur de c, g, en les écrivant tou-

jours avec la même valeur dure, devant e et / comme devant a et o.

C'est bien là la vraie puissance de c, mais la nouveauté en serait

odieuse. Malgré agniser, où gu a sa valeur propre, mieux vaut

laisser Vu dans longueur, longue, guise. Qu est reçu dans toutes

les langues; on pourrait le remplacer par /r; mieux vaut qu'on

n'y touche pas pour cette heure. Bref la résistance porte sur la

plupart des points qui tenaient à cœur à Meigret*.

Il y a plus. Malgré les affirmations du début, les principes des

deux réformateurs diffèrent radicalement. Ramener les lettres

à leur naïve puissance, est une utopie aux yeux de Pelletier.

Il y a en notre langue, qui malheureusement a pris, par non-

chalance de nos aïeux, les lettres des Romains, « une manière

dé sons, qui né se sauroét exprimer par aucun assamblémant ni

eidé dé Içtrés Latines ou Greques » (p. 9), par exemple la der-

nière syllabe de homme, fanimé, la première de Iaqu0s, iambés,

la dernière de batalhé. Pour les écrire il faut abuser de e, i, l.

De même du c aspiré pour écrire charité, du v pour écrire valet,

de gn pour écrire gagner^.

Pour parvenir au but que l'on propose, il faudrait avoir des

lettres nouvelles, et ce ne serait jamais fait. Notre Langue

aurait perdu son usage, avant que nous pussions mettre telles

nouveautés en la bonne grâce des Français ^ Meigret lui-même

convient qu'une lettre peut avoir deux offices, comme le .s,

qui, final, sonne A'isiblem.ent comme un z, quand il se lie à des

mots commençant par une voyelle : Tous hommes e fammes

ont a mourir (p. 12-13). Dès lors, il faut se borner à réformer

1. Sur d'autres points Peletier, d'arcord avec Meigret pour critiquer, propose

(les solutions à lui : il emprunte Ih aux Provençaux, Toulousains et Gascons,

pour remplacer ill (v. Dial. 111) il laisse tomber le t devant s du pluriel, mais

lui substitue un z : moz

.

2. Peletier avait un moment pensé écrire iih comme //( ; il ne l'a pas osé.

3. Vo}'. Dial., p. US. Meigret dit lui-même: 11 çt vrey qe r'çl bien le mellour

d'approcher le plus q'il sera possibl' ao' plus çzés o comuns caractères : aflin

de releuer le lecteur de peine : rc qe je pçns' auoer fçt. > Toutefois, ajoute-lil,

" il ny a point de loe qi me force, ne l<iç ny autre, a vne (•çrteine figure. > (Meigr.,

Bép. à G. des Aotels, .30).
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seulement les abus qui causent erreur. Des mots comme outil,

sîitil, ville, cheville, espris (du verbe éprendre) et [espriz pluriel

de esprit) s'écrivent de même sorte, bien qu'il y ait des diffé-

rences manifestes entre leur prononciation : « Ce sont les moz,

qui meritét reformacion, non pas ceus qui s'ecriu0t d'une sort0

qui çt tousjours samblablé a soo, e qui James né se demant.

Ce sont ceus que nous deuôs tascher a restituer. » {Ibid.)

Pelletier tout en visant aussi à une refonte, s'en défend
; c'est

un révolutionnaire honteux et timoré. Il l'avoue du reste très

longuement à propos d'un détail (p. 18) ^ Ainsi les principes

qu'il affiche au début de son livre ne doivent pas faire illusion.

Evidemment, il n'en est pas comme des Autels à attendre la

réforme d'une « authorité » quelconque, il veut « s'entremettre

de la faire », mais comme partout ailleurs, il apporte là son

tempérament hésitant. Meigret le lui dit plaisamment dans sa

Réplique, il veut aller au bois, et il a peur des feuilles.

Il en a même donné une preuve curieuse, en publiant, au lieu

d'un livre de doctrine, un dialogue, où différents personnages,

mais surtout de Bèze et Dauron défendent l'un l'usage, l'autre

la réforme. La doctrine de ce dernier est celle de l'auteur. Mais

on n'en sait rien positivement; l'opuscule est sans conclusion.

De Bèze est parti après la première journée, les autres interlo-

cuteurs se séparent, malgré une véhémente péroraison de Dauron,

et rien ne se décide ^

1. Les plus frappantes innovations de Pelletier du Mans, dans l'orthographe
proprement dite sont la substitution de a à e dans la nasale ent, de ei à ai dans
des mots comme ainsi, de k k c dans keur, etc., enfin la suppression d'un grand
nombre de lettres étymologiques.
Quant à l'alphabet, il présente des nouveautés importantes. Les voyelles

longues sont marquées d'un accent aigu, les brèves d'un grave : malin, ('t, grés,

ôlev, àt; pouuogr, assièt, sii. — L'e ouvert est à queue p, Ve muet barrée, la

diphtongue oi s'écrit o§, le c est cédille, Il mouillé est noté par Ih; il est fait

usage du tréma " poésie, et de l'apostrophe, contr'opinion.

Mais |)resque tous les anciens défauts subsistent :/ et .y concourent à rendre
le/;.?, ss, ç ont la même valeur; A- alterne avec c, et qu; (/ avec gu {figure,

guerre), x, avec ce {ficcion, contraccion); d'autre part un même signe garde deux
valeurs : gn sonne comme gn, ou comme «; s est tantôt dure, tantôt sonore, avec
le son de : {joyeuse, occision).

2. Il raconte dans son Traité même (p. G) qu'étant sujet au vouloir et plaisir
de l'évèquc du Mans, René du Bellay, il n'avait pu lui faire trouver bonne sa
mode d'écrire, et que pour cela il n'avait osé en publier sa fantaisie. Page 26, il

ajoute qu'il n"a pas osé employer son système dans son Arithmétique, et ne
l'appliquera que dans la réimpression de ses i)oésies.

3. Un autre des interlocuteurs est Denis Sauvage, qui promet « qu'il traitera

de l'orthographie et autres parties de grammaire françoisc. En attendant (dans
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Destinée de la réforme. — Considérée comme décisive * pour

le développement et la dilTusion de la langue, cette querelle,

pour futile qu'elle nous paraisse, eut un retentissement consi-

dérable dans tout le monde qui lisait ou qui écrivait. A dire

vrai, c'est de ce monde que la solution dépendait, bien plus que

des spécialistes. Il ne faut pas oublier que les polémiques coïn-

cident avec l'apparition du manifeste de Du Bellay, et précèdent

la magnifique éclosion de la Pléiade. Si elle eût été adoptée par

ceux qui allaient devenir des demi-dieux, et portée dans toute

la France par leurs œuvres, la réforme avait les plus grandes

chances de succès; l'important, en elTet, en ces matières, n'est

pas seulement qu'une théorie soit énoncée, mais que des modèles

se répandent et qu'un usage s'établisse.

Ronsard paraît avoir été très favorable à Meigret. Il ne

faut pas oublier que Sebilet s'était prononcé contre les lettres

superflues -, et qu'en toutes choses il importait de faire mieux

que lui. Ronsard répète la même condamnation dans son Art

poétique.

Il adopte le :; de Meigret, dans choze, espouze. Il déplore

comme lui, la confusion du A- et du s danse; il trouve mauvais

que g occupe « misérablement » la place de i consonne; il sou-

haite qu'on invente des lettres doubles à l'imitation des Espa-

gnols, pour m et fjn. Bref il semble lui-même ne faire que

remettre de « reformer la plus grand' part de nostre «, b, c y>. Ces

idées, qu'il exprimait en loGo, il les avait plus vives encore en

looO. Nous savons par Meigret que le grand poète lui a fait

l'honneur de le consulter % après l'apparition de sa Grammaire.

Son avertissement au lecteur des Odes nous montre à quel point

l'impression faite par le réformateur avait été profonde. Ron-

sard le dépasse. Il supprime Yy, que Meigret n'avait « totale-

ment raclé, comme il devoit »; le ph, pour lequel il ne fauî

ses Histoires de Paolo Jovio, Comois tr.iiluictcs de Latin en François et

reveiies pour la seconde édition par Denis Sauvage Signeur du Parc Cham])e-
nois... Lion, Rouille, mdlviu), il a introduit deux signes : la parenthesine !( T et

i'enlreget ; ;

1. Pas(iuier, Aneau, Sebilet, etc., y font allusion.

2. Art. poet. édit. l.'iTI?. p. 86 : « Tu n'y dois niellre lettre aucune qui ne
se prononce ». Cf. Rons., Vil, 33i. « Tu éviteras toute orthographie suiierilue et

ne mettras aucunes lettres en tels mots si tu ne les profères; au moins tu en
useras le plus sobrement que tu pourras en attendant meilleure reformation. ..

3. Réponse a di^s Aoiels, p. 66.

Histoire de la langue. Ut. 4'J
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a.utre note que notre f. S'il a laissé les autres diphtongues

que ijeux, « en leur vieille corruption, avecques insupportables

entassemens de lettres, signe de nostre ig-norance et de peu de

jug-ement », c'est qu'il est satisfait d'avoir « descharg-é son livre

d'une partie de tel faix, attendant que nouveaux characteres seront

forgez pour les syllabes //, gn, ch, et autres. » Au reste il avait

« délibéré suivre la plus grand' part des raisons de Louys Mai-

gret, homme de sain et parfait jugement (qui a osé desiller les

yeux pour voir l'abus de nostre escriture) ». Il en a été décon-

seillé, mais il ne s'est résigné que provisoirement, et assure qu'à

la seconde impression « il ne fera si grand tort à sa langue que de

laisser estrangler une telle vérité sous couleur de vain abus' ».

Il n'est })as téméraire de supposer que, pour agir sur un

homme aussi convaincu, il avait fallu des raisons puissantes,

quelque chose comme le danger de compromettre le succès de

la nouvelle école. Dans ces conditions on devine facilement de

qui parle Ronsard, quand il attribue cette concession à « l'insis-

tance de ses amis, plus soucieux de son bon renom que de la

vérité, lui peignant au devant des yeux le vulgaire, l'antiquité

et l'opiniastre advis des plus célèbres ignorans de son temps ».

Cet ami est probablement Du Bellay. Il s'est excusé lui-même

dans la Défense, et aussi dans la Préface de la seconde édition

de VOlive, par des raisons qui rappellent celles qu'on a données

à Ronsard".

Si celte hypothèse est exacte, Du Bellay a vraiment rendu ce

jour-là un mauvais service à la langue française. L'occasion

était inespérée; c'était d'abord A'raiment merveille que l'école

qui professait de n'écrire que pour les doctes se rangeât à une

manière d'écrire fondée sur la prononciation vulgaire, et qui

abandonnait les traditions savantes. Ensuite il était peu vraisem-

blable qu'il se rencontrât désormais un Ronsard et un Meigret

réunis dans une œuvre commune; enlîn j'ajoute que, cette colla-

boration eût-elle été })ossible plus tard, les résultats en eussent

1. Il, I.'i-17.

1'. « Quand à rOrlhogra|ilic. i'ay plus suyuy le commun et anliq'vsaige, que la

Raison, d'autant que cete nouuelle (mais légitime à mon iugcment) façon
d'écrire est si mal recene en beaucoup de lieux que la nouueauté d'icelle eust peu
rendre rOEuure,non gueres de soy recommendable, mal plaisant, voyrccontemp-
tible aux Lecteurs ». {De/f'etice, Au lecteur, 164, P.) Cf. Olive, 2= édit. Préf
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été moins certains. En 1550, les livres qu'un changement d'écri-

ture eût fait paraître ardiaïques étaient en si petit nombre que

le sacrifice en était encore possible. Au fur et à mesure que la

littérature française s'est développée, ce qui a rendu de plus en

plus difficile une réform8 radicale, c'est rim[)Ossibilité crois-

sante de nous éloigner ainsi d'un coup de tout un trésor d'écrits

qui composent encore la lecture non seulement des érudits,

mais des hommes cultivés. Après la défection de Ronsard, Mei-

gret était vaincu, et ses successeurs avec lui. Il abandonna lui-

même sinon ses convictions, du moins son écriture*.

Les successeurs de Meigret. — Il ne faudrait pas croire qu'une

fois Meigret rangé à la commune opinion, la querelle orthogra-

phique se soit trouvée apaisée. La discussion une fois ouverte se

continue après lui, ou sans lui, quand, découragé ila renoncé à

la lutte. Sans doute, en 1555, la cacographie usuelle avait la vic-

toire, mais cette victoire ne cessa plus jamais d'être disputée.

Je n'ai pas l'intention de suivre en détail l'histoire de ces

discussions. Nous y reviendrons à d'autres moments décisifs.

J'indiquerai seulement brièvement que, malgré la confusion

apparente, il y a dans la suite du xvi® siècle, trois grands

partis en matière d'orthographe, entre lesquels des indécis ou des

conciliants établissent des rapports, mais qui n'en sont pas moins

nettement divisés. Ce sont, si l'on veut me permettre— ce qui a

déjà été fait — d'emprunter les noms à la politique : les révolu-

tionnaires, les progressistes et les conservateurs.

Si on consulte les livres imprimés, ce dernier groupe est évi-

demment le plus nombreux; ila pour lui, comme en toute chose,

non seulement les indifférents, les timides, tous ceux qui ont

la superstition ou le respect du passé ou du présent, mais tous

les auteurs qui ont peur de ne pas être lus, et — puissance bien

plus considérable encore — tous les imprimeurs (|ui placent

au-dessus de tout le souci de ne pas rebuter le lecteur. Ces

derniers vont jusqu'à résister à la Aolonté formelle des écri-

1. Dans son Dixcoiirs touchant la création du monde, Paris, André Wechel,

1534, il dit : « Si le bastiment de l'escriplure vous semble autre et diiïerent

de la doctrine (ju'autrcfois ie mis en auant, blâmez en l'imprimeur qui a

préféré son fzain a la raison, espérant le faire iieaucoup plus grant et auoir

jdus prompte depesche de sa cacographie (juc de mon orthographie. » Dans sa

traduction ih\ traité de 1557 des Proportions du corps humain d'Albert Diirer,

il n'y revient pas.
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vains, et on voit des hommes de l'autorité de Laurent Joubert,

quasi obligés de contraindre les libraires à s'écarter des cou-

tumes reçues \

Toutefois, je ne voudrais pas présenter l'armée des fidèles

de la vieille orthographe comme plus mal composée qu'elle

ne l'était, ni comme inspirée seulement par des idées mes-

quines ou étroites. Il est certain que, tout à l'aile droite se

trouvaient quelques sots, de ceux qui eussent volontiers écrit du

français en grec ou en latin. De ce nombre était Périon ^ Hanté

d'hellénisme, le pauvre moine, comme l'appelle H. Estienne,

eût volontiers obligé ses contemporains à écrire tuei-, oignon,

jambe sous la forme thuer, onnijon, gambe, qu'il adoptait lui-

même, parce qu'il croyait ces mots venus de O'jîiv, xpojAjj.uwVy

xaa—/j. Mais au centre, à coté de ces excentriques qui demandent

une révolution en arrière, se trouvaient des hommes dont la

science, et le jugement sont hors de conteste, comme Robert et

Henri Estienne adversaires de la « maigre orthographe^ ».

Parmi les théoriciens qui ont soutenu la nécessité de maintenir

la tradition, il faut citer d'abord A. Mathieu, toutefois sa pensée,

souvent entortillée et obscure, est en outre très changeante *, et

il ne mérite guère qu'on s'y arrête. Au contraire, il est impos-

sible de ne pas signaler là la présence de Théodore de Bèze,

opposé presque à tout progrès, si du moins Peletier du Mans

ne l'a pas trop calomnié, en le chargeant dans son dialogue de

défendre la cause des étymologistes, et en lui faisant dire plutôt

« plus que moins ^ ». A citer encore dans les mêmes rangs

Estienne Pasquier ^, le jurisconsulte Papon.

1. Pelletier du Mans raconte des choses analogues à propres de l'impression

de ses Poésies, dans son premier livre de l'orthographe {Dial., p. 30-37). Des

Autels lui-même déclare ne recevoir certaines superfluités que par force, en

laissant faire aux imprimeurs â leur plaisir {Rep. à Meir/ret, 55.)

2. Jnachimi Perionii benecUctini cormœririceni Dialogorum de linqux r/alUcs

oriçiinc, ejusque cum graecacognatione, libri IV. Parisiis. apud Sebaslianum Niuel-

lium, looo.

3. Voyez Rob. Estienne Grammaire (p. 4) Cf. H. Estienne, Ilypomneses de l.

galL, 79 et suiv.

4. V. Sec devis, 1560, p. 1 1, v°.

5. Dial. de l'orlh. p. 73. De Bèze. dans son Traih; de la prononciation, admet
quelques réformes. 11 blâme des lettres étymologiques : le g de cognoistre, le

c de auecques; il est pour la distinction de Vu et du v. pour celle des difTé-

rents e, etc. Toutefois dans la ])réface (VAbraham sacrifiant, paru en looO, il

avait attaqué violemment Meigret.

6. V. une longue lettre à Uamus, liv. III, let. i.
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A l'autre extrémité, parmi les réformateurs, de nouvelles et

intéressantes tentatives se produisent successiAement. Ramus

apporte à juger les choses grammaticales la même liberté d'esprit

qu'à examiner Aristote, et on devine, dans ces conditions ce

<prest sa conclusion '. J'ai parlé ailleurs de sa « Gramere ».

L'orthographe qu'il y propose « en toute submission », marque

un progrès réel encore sur celle de Meigret. Toute lettre non

prononcée disparaît, les signes inutiles sont supprimés, les

groupes de lettres destinés à exprimer un son unique écartés, et

remplacés par un signe simple, les doubles significations des

lettres réduites aune seule. Ramus arrive à ce résultat en créant

pas mal de lettres nouvelles. Il admet f pour e muet, e' pour e

ouvert, / pour / mouillée, g pour e//,
;/, pour n mouillée, 8 pour

ou, 0) pourra;, eJ pour en, j pour ^consonne ; v pour u consonne -.

C'était trop pour réussir, trop peu pour réaliser le type de

l'écriture phonétique. Les voyelles nasales sont encore repré-

sentées par des groupes; des diphtongues comme ei, des finales

inutiles sont maintenues ^ etc. On ne s'explique pas non plus

que Ramus, ayant à choisir des formes nouvelles, ne songe point

à conformer ses inventions à celles de ses prédécesseurs, qui

cadraient avec son système. Puisqu'il admettait \e à queue,

pourquoi lui attribuer une fonction différente de celle que Mei-

gret avait proposée?

Baïf fut plus sage, et s'écarta peu du système de Ramus,

sauf dans la notation des e \ Mais, quoique Ramus loue ses

« viues et pregnantes persuasions », le poète des vers mesurés

n'était pas capable de lui fournir l'appui que Ronsanl eût fourni

à Meigret. L'homme n'était point assez grand, ni l'occasion

1. 11 a des pages entières qui pourraient être de Meigret, v. 29-34, éd. 1562.

2. Dans la première édition, Ramus n'imprime pas avec tous ses caractères.

Dans la seconde, il commence par un chapitre en orthographe usuelle. Puis à

partir de la page 57, il imprime à deux colonnes jusqu'à la fin.

En somme voici l'alphabet de Ramus, dans sa seconde édition (p. 36).

a, cv (^ au), ç (= e), e (= é), a (= è), e/ {= eu), i, o; S {= ou), u, s, ç (= ch),

z, r, 1, I (= 11), m, n. ii (= gn), j, v, f, h, t, d, k, g (= g dur), b, p, x (= ks, es. gs).

On remarquera que les voyelles n'ont pas d'accent, ce qui, sous le rapport de la

rapidité de l'écriture, est un très grand avantage.

3. Dans rrnoL'e'lrmèt d'amHr, p. 161, éd. 1572 on en voit un exemple. Cf. p. 165

porteront te'moiiaji;.

4. Baïf distingue un e {e bref), è [c commun) r (e long) : Kx. : onrletè. Mais il

admet la nouvelle notation de ç, g, j, J,
i|., X, «', s, v, e/.

Voir le fac-similé tlu titre et de Va, h, c, ilans les Ervres en rime de Raïf
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assez bonne. Il faut ajouter que Baïf acheva de la g-âter en

appliquant précisément son orthographe à ces vers mesurés à

l'antique, où Ramus lui-même estimait que la quantité venait

suivant les opinions de chacun. C'était beaucoup de nouveautés

à la fois, et les moqueurs, malgré le sonnet liminaire, ne durent

pas manquera

Pourtant quelqu'un alla plus loin encore dans l'audace que

Ramus ^ et les siens et quatre ans après les vers mesurés de

Baïf on vit paraître un livre, écrit celui-là, suivant un système

vraiment phonétique. L'auteur était un maître d'école de Mar-

seille, Honorât Rambaud, qui, las sans doute « pour auoir fessé

les enfans trente huict ans » à cause des difficultés de l'écriture,

se décida à en proposer une refonte totale. Son livre a été publié

àLvon, par Jean de Tournes, sous le titre suivant : La Déclara
\\

tion des abus
|j
que Ion commet \\ en escrluant, \\ Et le moyen de les

euiter, et représenter \\ nayuement les paroles : ce que iamais\\

homme n'a faict (1578. Avec Privilège.) Mal composé, plein de

redites et de lieux communs, ce livre n'en est pas moins très

intéressant, d'abord par la pensée même qui l'a dicté. Au con-

traire de tous les doctes du temps, et de ceux qui ne se peuvent

tenir de dire qu' « il y a trop de gents qui scauent lire et escrire »,

Rambaud pense vraiment à Futilité générale « Etant de si basse

et infime qualité, si foible et débile, ie n'ay peu, dit-il, allumer

que ceste bien petite chandelle, et auec bien grande difficulté,

laquelle ne peut pas rendre grand'clarté : vray est que pour

petite qu'elle soit, plusieurs, s'il leur plait, y allumeront de

grandes torches : ce que ie désire bien fort, à fin que tous,

iusques aux laboureurs, bergiers, et porchiers, puissent claire-

publiées par M. Marty-Laveaux dans la collection de la Pléiade, V, 296. Les
Etrenes de poezie an vers mezures sont de 1594. Aussi ne sait-on pas bien à
quelles publications Ramus peut faire allusion dans sa Préface. Peut-être avait-

il vu l'avertissement sur la prononciation française que le poète annonce dans
la Préface de ses vers, et qu'on n'a pas retrouvé.

1. Ramus souhaitait en lo62, Grain, p. 36, que les poètes français s'adonnassent

à faire leurs vers par mesure de syllabes longues et brèves, ce qui réglerait la

quantité.

2. Antoine Gauchie est aussi un partisan des réformes, qu'il défend même
avec violence. Voir Gram. gall., 1576, p. 62 : « Nos autem Grsecorum Latinoriini'

que exemple accensi, literas scripturae graues sine dubitatione repudiemus et e

medio toliamus omnem in pingendo superstitionem. » 11 n'adopte aucun des
systèmes proposés, mais supprime radicalement la superfluité, écrit maus pour
maux, en motivant cette orthographe (p. 79 bis).
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ment voir escrire, puis que tous en ont besoing » (p. 346). C'est

jusqu'à l'alpliabet que Rambaud fait remonter la cause du mal :

suivant lui, alors qu'il renferme des signes superflus, /r, q,

s, X, y, il manque d'éléments nécessaires, tandis qu'un bon

alpbabet ne doit avoir ni superfluité, ni défaut (124). En réalité

le français fait entendre 52 sons, 44 consonnes ^ et 8 voyelles.

Il y a donc 34 lettres qui font défaut. On trouvera page 14R

et suivantes la liste des nouveaux sig'nes, et le fac-similé que

nous donnons montrera sans plus d'explications de quelle

nature est l'alphabet de Rambaud, où presque tout est renou-

velé \

Entre Rambaud, et ceux qui demandaient à continuer d'aller

« comme moutons accoustumés déporter la sonnaille », se trou-

vait, je l'ai dit, un tiers parti, de réformateurs progressifs, où les

timorés touchent presque à Pasquier et à Bèze, dont les hardis

seraient presque à mettre parmi les g:rands novateurs.

Garnier'^ se plaint amèrement à plusieurs endroits de son

Institution de la langue française des lettres inutiles et se réjouit

de leur sui)pression. Le poète Cl. de Taillemont est presque

avec son compatriote Meigret, dont il admet du reste un certain

nombre de propositions \

Laurent Joubert «ne change pas de lettres, ne les charge d'ac-

sans, ne les marque de crocs, autremant que fait le commun».

Il retranche plus qu'il n'ajoute et simplifie, mais sa méthode est

1. Rambaud compte les groupes : ble, hre, gle, etc. Jouberl « connaissoit fami

lierement et aimoit extrêmement Rambaut ». Dans la seconde partie des Erreurs

populaires au fait de la médecine, il déclare qu'on ne saurait « assez estimer, tant

est de bonne grâce et preignant de raison le discours de ce bon liomme ». (Cf.

Annotaciiins sur l'orthographie à la suite du Traité du ris. p. 391.)

2. 11 a eu le mérite en particulier de chercher un signe graphique de la nasa-

lisation ; il emploie 5 « pour commander de resonner comme un tonneau vuide

après qu'on l'a frappé, ou vne cloche ou bassin, ou une mouche à miel »

(p. nO). C'est lui aussi qui le premier a recommandé, pour la commodité de

la première instruction, d'appeler les lettres /'e, me, etc., et non plus e/fe,

emme, etc.

3. Institutio fjallicœ lin;/Hx.... Marpurgi Hessorum, ap. J. Crispinuin, looS, in-8.

Cf. Livet, La Gram. et les grammairiens au xvi" siècle, 272.

4. La Tricarite, plus quelques chants, an faveur de phizieurs Damoézelles, par

C. de Taillemont, Lyonoes, Lyon, J. Temporal, 1556, i«i-8. Avertissement. Taille-

mont admet des accents, graves pour les brèves, aigus ou circonflexes pour les

longues. Il laisse au g le son dur, et le fait suivre d'une apostrophe pour lui

donner la valeur ûej. Il adopte l'é barré de Pelletier pour les e muets ou atté-

nués, supprime zi après q, mais garde le c dur au lieu de q dans cœur. Ci. Texte,

Note sur la vie et les œuvres de Cl. de T. {Bulletin histor. et philol., 1894).
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peu rigoureuse; ainsi il conservera 1'// grec à la fin des mots,

{moii) n'osant faire « des retranchements tout à un coup afin

qu'ils ne soient trouvés si estranges ».

Dans cet entrecroisement de projets, rien de définitif ne par-

vint à prévaloir. Le x\f siècle n'arrive nulle part à édifier un

ijàtiment durable. Il est vrai qu'aucun des siècles qui ont suivi

n'a mieux réussi en cette matière.

On pourrait considérer comme des acquisitions de cette époque

les accents, l'apostrophe, la cédille, mais l'usage n'en était aucu-

nement rég^ularisé. Il était visible aussi dans les imprimés de

la fin du siècle que la superfétation des lettres étymologiques

était condamnée à disparaître. Toutefois ces progrès restaient insi-

gnifiants à côté de ceux qu'on avait pu un instant se promettre.

La création d'une orthographe ratiomielle était à peu près défi-

nitivement compromise, et celle d'une orthographe unique,

même erronée, n'était nullement assurée. On pouvait toujours

compter, comme au temps du Quintil Censeur, des gens « suv-

vans le son, les autres l'vsage, les autres l'abus, autres leur

opinion et volunté ^ »

Développement du vocabulaire. — Horace avait dit :

Liciiit semperque licehlt

Signatum praesenle nota producere verbum, etc.

Cet oracle, cent fois cité, eût suffi, en tout état de cause, avec

les idées du xvi'' siècle, pour que le droit au néologisme fût établi.

Mais les circonstances devaient le rendre presque incontesté. On
appelait le fran(^ais à exprimer une foule d'idées et de notions nou-

velles; il fallait qu'il en eût les moyens. Et il ne vint pour ainsi

dire à l'esprit de personne de croire qu'il les possédât déjà. En
fait, du reste, cela n'était pas, un très grand nombre de termes

lui manquaient.

1. Il éci'il e ouvert par r et ae : par/'rf, laequeh: o long; par o, au lieu de os : toi,

admet la distinction du j et de l'i, de Vu et du v, note le g doux par./ :jans;
recommande le trait d'union; substitue le c au i dans narracion, rejette le r,

mais le transcrit par s, réduit eu à u {sur, emu). Les lettres étymologiques sont
en partie supprimées (pront, colère, sutil). (Joubert, Traité du ris, Paris, Ches-
neau, lo"9, p. 3',)0, Annotacions sur l'ort/iograpliie de M. Joubert, par Cliris-

tophle de Beau-Chatel. [Ce dernier est le neveu de l'auteur])

L'imprimeur s'excuse de ne pas être habitué à cette orthographe, dont il

expose les princi|)ales nouveautés.
2. A la suite de la Def. éd. Pers., p. 189.
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1" Le néologisme dans la langue technique. — Il était à peu

près impossible qu'on n'excédât pas ici la mesure. En ellét la

nouveauté des mots donne, au moins au premier abord, une

idée avantageuse de la nouveauté du fond. Déclarer qu'on pou-

vait s'en tenir, en général, au vocabulaire des prédécesseurs,

quand on affirmait n'en avoir pas, eût été d'une modestie dont

peu d'écrivains, en aucun temps, sont capables. Les savants du

xvf siècle couraient déjà le risque de passer pour des indoctes,

en se servant du français; n'y rien ajouter eût semblé impuis-

sance plutôt que réserve. Enfin, comment des bommes qui

ne faisaient pas de la langue leur étude particulière eussent-ils

éprouvé des scrupules, alors que les tbéoriciens ne leur en don-

naient point ', mais tout au contraire semblaient considérer ce

travail d'invention comme un bienfait pour la langue qu'il illus-

trait et amplifiait?

Quoi qu'il en soit de ces raisons, on pourrait citer toute une

liste d'écrivains scientifiques, qui déclarent s'être fait un vocabu-

laire technique. Mais, chose significative, la plupart ne prennent

pas la peine de s'en justifier; ou s'ils le font, c'est d'un mot très

bref, qui affirme leur droit. On sent à cette brièveté même qu'ils

le jugent hors de discussion. « Si le lecteur trouve mon maternel

un peu rude, dit simplement de Mesme, en 1557, dans ses Insti-

tutions astronomiques, « nouvelle explication d'une science

1. Voir Du Bellay, Dcff. et ilL, éd. Person, p. 125. Un des seuls qui aient

parlé, d'une manière générale de la question, Pelletier du Mans, faisant la

revue des richesses du français, estime qu'en termes de politique, de guerre,

de mondanités, le français est la langue la plus copieuse du monde, mais que

si les termes de palais, d'habillement, de cuisine y abondent, cette surabondance
est compensée par une pauvreté très grande en termes techniques : ....« Si c'eloit

ici le lieu, et s'il n'etoit plus qu'assez notoire, ie pourroie produire une infinité

de noms d'Officiers de France tant Laiz qu'Ecclésiastiques : tant souucrains

que subalternes : et plus encores de motz de Palais, qu'ilz appellent termes de

prattique. De l'autre part, tant de noms de bâtons a feu, de longs bois, de
couteaux : et en somme de toutes sortes d'armes. Pour le tiers, tant de sortes

de draps de laine et de soye, d'habillemens longs et courtz a usage d'hommes
et de femmes, avec leur affiquets, et les aminicuies pour les border et enrichir,

puis, tant de sortes de pâtisseries, de confitures et d'irritemens de gueuUe :

ausquelz tous auons donné expresse imposition. Que plust a Dieu que nous
eussions aussi bien et aussi tost trouuè goust es lettres et disciplines. Nous ne

serions maintenant en peine de forger nouueaux mots, ni d'emprunter les

vocables purs Grecz et purs Latins, pour exprimer non seulement ce qui appar-

tient aux sciences, mais encores a maintes autres matières... Nous avons si

grand'povretè de mots artisans que si nous en voulons parler, il nous faut vser

de circonlocution pour dire ce que la langue Greque ou Latine dit en vn mot :

ou liien nous sommes contrains d'usurper termes tous nouueaux déguisez. (.4c(7-

meliquc, 1563, p. 48 : Proesme du tiers liure.
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demande nouveaux termes' ». L'année suivante le chirurgien

Vallambert, à propos du mot indicalion, pose toute la doctrine,

du même ton d'affirmation nette et sèche, qui convient aux ques-

tions définitivement résolues : « Les médecins, dit-il (8v°), usent

de ce mot, qui est propre à eux, et hors de l'vsage commun du

vulgaire. Car il faut concéder à chacun estât et mestier certaine

façon de parler, qui n'est pas commune aux autres. Les fau-

conniers ont certain langage, qui leur est propre : aussi ont les

mariniers, les laboureurs, les soudats, les artisans, pareille-

ment les philosophes et gens de lettres parlent de leurs sciences

en autres termes que le commun peuple ^ »

Et ce n'est pas seulement dans ce qu'on appelle aujourd'hui

communément les sciences que règne cette persuasion. Antoine

Fouquelin, qui traite de rhétorique ^ Claude Grujet, qui traduit

les Dialogues dlionneur de Possevin * tiennent à peu près le lan-

gage des médecins. Lancelot de la Popelinière, qui est histo-

rien, et qui n'a pas, tant s'en faut, fait de l'histoire une science,

n'en revendique pas moins à son tour les mêmes droits,

quoique avec plus de difîusion, en homme moins sûr de son

fait
"\

D'autres auteurs accompagnent leurs livres d'un glossaire ou

de commentaires explicatifs. Et parmi ceux-là aussi, on ren-

contre non seulement des médecins, comme Colin, Joubert, le

1. Paris, Mich. Vascosan, lo57, f°. A la fin, excuse au lecteur.

2. Sim. Vallambert, De la conduite du fait de chinirr/ie, Paris, Vascosan,
loo7, in-8. Cf. encore Galien, Des choses nutritiues, trad. Massé; J. de Monteux,
Commentaire de la conseruation de santé, trad. par Gl. Valgelas. Lyon, 1559.

3. Voir la préface de ce livre déjà cité, 1557, f 3 v° < Nous auons si grande
indigence de noms et apellations propres, que non seulement toutes les espèces,

et parties de cet art, mais aussi 'l'art vnlversel n'a encores peu rencontrer en
sa langue un nom gênerai, comprenant les actions et elFetz de toutes ses parties:

Ains est contraint d'vsurper céte apellation Grecque de Rhétorique, comme
aussi préquc tous les noms Grecz et Latins des Tropes et Figures •.

4. Paris, Jan Longis, 1557. Voir l'avertissement au lecteur : « Au regard de
quelques mots, que Ion pourra trouuer encores rudes pour ce temps en nostre

language (comme spontanément pour voulontairemenl, agible pour faisable, et

autres de telle façon) les bien considerans apperceueront assez que ie les ay
laissez telz, pour ne peruertir l'intencion de mon Auteur... »

5. L'Histoire de France enrichie des plus notables occurances suruenues ez pro-

uinces de l'Europe et pays voisins, soit en Paix soit en Guerre : tant pour le fait

Séculier qu'Eclesiastic : depuis l'an 1530 iusques a ces temps (sans nom d'au-

teur, ni de ville), 1581, 2 ivol. in-f" (Bib. Maz., 5916). Au tome I, se trouvent des
Advertissements nécessaires, esquels outre plusieurs auis les desseins de lAuteur,
sont au vray représentez par I. D. F. B. R. G. F. Escuier. La théorie qui y est

soutenue, rcialivemenl à la pauvreté du français en termes de guerre est cuneuse
à opposer aux doctrines de Henri Estienne.
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traducteur de Yésale, mais jusqu'à des philosophes. Il y a un

vocabulaire technique derrière la traduction de la Philosophie

crAmour de Léon Hebrieu, donnée par le sieur du Parc (1551).

Encore la masse des doctes ne prend-elle point de semblables

précautions. Elle invente, naturalise et barbarise sans rien dire.

Il n'est pour ainsi dire pas de livre traitant des sciences ', et on

sait tout ce qu'il faut entendre sous ce nom, de l'anatomie à la

politique, de la civilité aux mathématiques, qui n'apporte son

néologisme, ou, à défaut d'une création propre, n'en recueille

au moins un certain nombre trouvés chez autrui.

Rapports de la langue technique et de la langue littéraire. —
Il serait excessif de prétendre que la langue des hommes de

science, dont nous venons de parler, n'était pas considérée au

xvi" siècle comme une langue à part. Les savants eux-mêmes se

réclament, dans leurs innovations, nous venons de le voir, des

droits que leur créent les matières spéciales dont ils traitent.

Les lettrés proprement dits leur reconnaissent aussi une liberté

exceptionnelle dans le barbarisme. A dire vrai, la distinction

fondamentale qui existe entre la langue technique et la langue

courante avait donc commencé à être aperçue dès cette époque.

L'une n'en devait pas moins pénétrer l'autre.

Quand Du Bellay déclare que les termes techniques seront

comme hôtes et étrangers dans la cité, on se méprendrait en

s'imaginant que le précepte a été suivi, même dans son école.

Comment eût-il pu l'être d'un Tyard, d'un Peletier du Mans,

d'un Grévin, qui étaient bien plus savants que poètes? Or

combien d'hommes, dans cet heureux siècle, oh « le rond des

sciences » pouvait encore se parcourir, se sont trouvés dans le

même cas î Par son œuvre, Rabelais est un conteur, mais par

ses origines, par sa vie, oii le classer, sinon parmi les hommes

d'érudition, de science, et, pour reprendre l'ancienne expres-

I. Je (lois cependant cependant, citer la belle protestation de Jacques des

Comtes de Vintemille, dont le respect pour l'usage est d'autant plus remarquable
que l'auteur était d'origine étrangère. Voir dans YHisloire cVlIevodian, éd. de

1560, Advcrlissements et remonstrance aux censeurs de la langue françoise :

• ... Aucuns d'eux usent de termes, phrases, epilhetes, et orthographes si

eslranges, qu'ils font comme une fricassée de mots de diuers pays, et gastent

et corrompent la grâce et naïfueté de la langue françoise. En quoy le ne suis

pas d'accord avec eulx... C'est ce que i'estimc dcuoir cstre gardé principalement es

traductions, et trouve bon d'escrire ainsi que ie parle, espérant que la France me
recognoistra non pour hoste, mais pour enfant, et m'entendra sans truchement. •
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sion, (le philosophie? Aussi, dans le pêle-mêle de son prodigieux

vocahulaire, le plus riche peut-être que jamais Français ait

manié, quel est l'art dont sa fantaisie n'a pas semé les termes

à profusion? Ainsi la confusion se fût faite d'elle-même parla

quasi impossibilité oii se trouvaient les hommes de faire deux

parts en eux, et d'avoir, sans qu'aucune règle les y contraignît,

un langage pour leurs écrits scientifiques, un autre pour leurs

vers ou leurs discours ordinaires.

Mais les progrès même de la littérature, en particulier de la

poésie, menaçaient encore cette division, déjà si peu établie.

Au fur et à mesure qu'elle s'élevait au-dessus des « bagatelles »,

la poésie devait s'élever au-dessus du langage vulgaire. Et elle

le lit, même avant les gens à système, sous l'efTort des Tyard

et des Scève. Sans parler du Microcosme, qui a paru assez tard

pour qu'on puisse y retrouver des influences de la Pléiade, il

est facile de signaler dans la Délie même, de la pure science.

Quand on entend ce métaphysicien d'amour s'enivrer « de la

délectation du concent de la diuine harmonie » de sa maîtresse,

se plaindre de ne pas trouver de soulagement « dans la nuit

réfrigère a toute âpre tristesse », on se rend compte que l'art

poétique est pénétré par d'autres. C'est de la physique incom-

préhensible, mais de la [diysique pourtant, que ce début du

331^ dizain :

L'humidité, hydraule de mes yeulx,

Vuyde tousiours par l'impie en l'oblique.

L'y attrayant, pour air des vuydes lieux,

Ces miens souspirs, qu'à suyure elle s'applique.

La Pléiade, ici comme ailleurs, condensa les idées ambiantes.

Il faut reconnaître que le manifeste de l'école ne s'en explique

que peu nettement. Mais Ronsard et les siens ont assez montré

qu'il y avait parti à tirer non seulement des arts mécaniques,

mais encore des arts libéraux. Ils ont voulu que le poète fré-

quentât ceux qui s'y adonnaient, afin que sa pensée se fortifiât

et s'élargît au contact de toutes les belles et hautes connais-

sances. Ils ont voulu aussi que son langage s'enrichît à cette

communication. Leur usage même , à défaut de textes, le

démontrerait '.

1. Voir dans la De/fence, édil. Person, p. 120, ce passajic trop peu clair : « Nul,
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Le néologisme dans la langue littéraire. — J'ai dit plus haut

que les hommes de lettres proprement dits, loin de détourner

les techniciens d'inventer des mots, les y encourageaient plutôt

par leurs doctrines et par leurs exemples. Eux-mêmes, en effet,

en partie pour d'autres raisons, prétendaient marcher dans cette

voie. On connaît le mot de Ronsard (VI, 4G0, éd. M.-L.). « Plus

nous aurons de mots en nostre langue, plus elle sera parfaitte ».

Presque tous les écrivains du xvi'' siècle, avant et après lui, ont

partagé cette dangereuse illusion, qui transformait le droit de

s'aventurer soi-même dans des nouveautés en un pieux devoir

à remplir envers la langue elle-même. Leur erreur a été acceptée

comme un dog:me, aveug'lément par les uns, intentionnellement

peut-être par d'autres, dont la paresse d'esprit et la vanité

s'accommodaient fort bien de néologismes faciles à trouver et

très utiles pour masquer le vide et la banalité de la pensée.

Des divergences de A'ues s'accusèrent, nous le verrons, en ce

qui concernait les meilleurs moyens d'acquérir les richesses

qui faisaient défaut. Sur la mesure à garder, on ne fut pas non

plus d'accord : pendant que les uns poussaient l'audace à l'ou-

trance, d'autres plus prudents, affectaient la modération; ainsi,

dès avant la Pléiade, Texemple de Scève avait averti Sebilet que

« l'asprete des mots nouveaux egratignoit les oreilles rondes ' »,

et il conseille à son poète de la modestie et du tact. Nous trou-

verons chez Du Bellay et chez d'autres - de semblables réserves.

Elle ne vont pas à ébranler le principe.

Le péril était personnel, l'intérêt paraissait général. On se

consolait de l'échec possible avec le vieil axiome : in magnis

voluisse sat est.

Il importe d'ajouter que parmi les écrivains, qui se trouvè-

s'il n'est vraymenl du tout ignare, voire priué de Sens commun, ne doute point

que les choses n'ayent i)remierenient été : puis après les motz auoir été inuentez
pour les signilier : et par conséquent aux nouuelles choses eslre nécessaire

imposer nouueaux motz, principalement es Ars. dont l'vsaige n'est point encore
commun, et vulgaire, ce, qui peut arriuer souvent a nostre Poëte, auquel sera

nécessaire emprunter beaucoup de choses non encor traitées en nostre Langue. •

Mais il est dit ailleurs dans la Dcffoise, p. 119: • loy, qui es doué d'vne excel-

lente félicité de Nature, instruict de tous bons Ars et Sciences, principalement
Naturelles et Mathématiques... > Cf. \). 122 : « Que si quelqu'vn n'a du tout cete

grande vigueur d'Esprit, cette parfaite intelligence des Disciplines... tienne pour-

tant le cours tel (ju'il poura... •

1. Page S V".

2. Voyez Meigrel, édit. orig., 10 î, r". (Cf. Repl. cunlre Guil. des Aolels, p. 23.)
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rent à la tête du mouvement littéraire, plusieurs, et des plus

arands loin de réas^ir contre les tendances communes, contri-

huèrent à les affermir. Dans le genre de prose le plus libre,

semblait-il, de toute préoccupation technique, Rabelais entassa

la plus extraordinaire collection de mots nouveaux qu'homme

ait jamais jetée dans un livre. Latin, grec, hébreu même, lan-

gues étrangères, argot, patois, il emprunte partout, à toutes

mains; et en même temps il forge noms et mots, dérive, com-

pose, pour plaisanter ou sérieusement; tous les procédés, popu-

laires ou savants, lui sont bons. On se figure quelle influence

a pu avoir pareil exemple, effrayant par certains côtés, sédui-

sant par d'autres, sur tous ceux qui écrivaient.

En poésie les écoles se succédaient, bien dissemblables, mais

sans qu'aucune renonçât au grand œuvre de l'élaboration du

vocabulaire. C'est à peine si entre le pédantisme des grands rhé-

toriqueurs et la métaphysique de Scève, Marot avait marqué un

arrêt. Comme on sait, Ronsard proclama hautement qu'il

« prendra stile a part, sens a part, euvre a part » *. On trou-

vera exposé ailleurs le sens de ces paroles hautaines. Elles

avaient, en ce qui concerne le langage, leur portée directe. Il

n'était pas possible en effet, que dans ce style à part on ne

comprît pas : langage à part. Dans le choix des paroles aussi,

et avant tout même, il fallait fuir « la prochaineté du vul-

gaire ».

Une seule objection eût pu arrêter Ronsard, c'est qu'il risquait,

par tant de nouveautés, de rebuter le lecteur. Mais loin de

s'effrayer des résistances, dans la première témérité, on affecta

de les braver, et de déclarer qu'on n'écrivait que pour les doctes,

non pour les « idiots », « à l'exemple de celuy qui pour tous

auditeurs ne demandoit que Platon- ».

L'idée d'une langue poétique, distincte de celle de la prose,

entrevue seulement jusqu'alors, s'affermit et s'afficha. Il ne

s'agissait pas seulement, comme pourraient le faire croire quel-

ques passages de l'/lr/ poétique, « de trier dans le thresor

commun », en y cherchant les mots les plus expressifs ou les

plus sonores. Cela était bien sans doute, mais le poète devait

1. Œuvres, Marlv-Laveaux, II, 475.

2. Du Bellay, De'ff., éclit. P. II, 10, p. Và2.
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avoir aussi ses mots à lui, différents de ceux de l'orateur. Pour

y arriver, choisir ne suffisait pas, il fallait aussi créer.

Presque tout un chapitre de la Défense est consacré à cette

théorie du néologisme (II, 6). 11 a pour titre : Ifinuenter desMofz.

Les affirmations et les encouragements s'y succèdent : Seuls les

procureurs et les avocats, enfermés dans leurs formules, sont

contraints d'user des termes propres à leur profession, sans rien

innover. Mais « vouloir oter la liberté à vn sçauant Homme,
qui voudra enrichir sa Langue, d'vsurper quelquesfois des Voca-

bles non vulgaires, ce seroit retraindre notre Langaige, non

encor'assez riche, soubz une trop plus rigoreuse Loy, que celle

que les Grecz et Romains se sont donnée.... Ne crains donques,

Poëte futur, d'innouer quelques termes, en vn long Poëme
principalement, auecques modestie toutesfois, Analogie, et luge-

ment de l'Oreille, et ne te soucie qui le treuue bon ou mauuais :

espérant que la Postérité l'approuuera, comme celle qui donne

foy aux choses douteuses, lumière aux obscures, nouueauté aux

antiques, vsaige aux non accoutumées, et douceur aux après,

et rudes. » Il y a assurément dans cette page des conseils de

sagesse, les réserves essentielles y sont faites, si l'on veut; du

Bellay ne recommande que d'user du néologisme, il engage même
formellement à n'en pas abuser, mais d'un mot, et c'était, il

faut 'en convenir, peu de ce mot, même net, pour balancer de

longues tirades enthousiastes sur l'enrichissement de notre

langue. Ronsard a cru fermement à la nécessité de développer

l'idiome, il a eu, au moins au début, entière et complète la foi

au néologisme :

le vy que des François le langage trop bas

A terre se trainoit sans ordre ny compas :

Adonques pour hausser ma langue maternelle,

Indonté du labeur, ie trauaillay pour elle,

le lis des mots nouueaux, ie r'appelay les vieux,

Si bien que son renom ie poussay iusqu'aux Gieux.

le fys d'autre façon que n'auoyent les antiques

Vocables composez et phrases poétiques,

Et mis la Poésie en tel ordre qu'après

Le François fut égal aux Romains et aux Grecs.

1. (V., i25.) Cf. Pelletier, Art poéf., 1555, p. 37. Du Bellay, Epistre au sei;/neur

1. de Morel. OEuv. chois., B. de Fouquières, loo.
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L'effet de paroles tombées de si haut fut immense. Il n'y eut

poète en sa province — et tout le monde alors était poète — qui

n'apportât « sa gentille invention »

.

Toutefois, une assez vive opposition se manifesta, et, soit que

Ronsard eût dépassé la mesure, soit que ses mots fussent mal

choisis, plusieurs trouvèrent, comme dit la Pasithée de Pontus

de Tyard, qu'ils ne pouvaient « recognoistre leur lang-ue ainsi

masquée et déguisée sous des accoustrements estranges », si

on ne voulait pas estre entendu, mieux valait « ne rien escrire

du tout^ ». M. Marty-Laveaux, a très curieusement rassemblé

les allusions à ces plaintes ^, et très bien montré qu'elles avaient

amené Ronsard lui-même, malgré des affectations d'intransi-

geance, à abandonner ensuite sa première manière, du moins à

beaucoup en rabattre. Nous n'avons pas les noms de tous ces

opposants, des gens de cour sans doute, des dames peut-être en

partie. Mais il est certain qu'il y eut aussi parmi eux plusieurs

hommes de lettres, le Quintil d'abord, qui opposa à cette affec-

tation prétentieuse, à cette idée de faire des vers comme les chants

des Saliens, incompréhensibles aux prêtres même, l'exemple de

Marot et les préceptes des anciens ^
; après lui, Tahureau du

Mans, proteste contre ceux « qui ne penseroyent pas auoyr

rien faict de bon, si a tous propos ilz ne farcissoyent leurs liures

d'une infinité de termes nouueaux, rudes et du tout eslongnez du

vulgaire : se faisans par ce moyen et par autres telles quint'es-

sences estimer grandz, seulement de ceux qui n'admirent rien

plus, que ce qu'ilz entendent le moins ^ ». Voilà un blâme d'un

disciple qui visait peut-être directement des camarades impru-

dents et maladroits, qui n'en atteignait pas moins plus haut,

jusqu'aux maîtres eux-mêmes.

Les coups portèrent et Ronsard, assagi, se contenta bientôt

de chanter son ancienne audace, mais sans y persister. Le

second livre des Amours fut écrit avec une simplicité si diffé-

rente du « beau style grave du premier », que le désir de mon-

trer la souplesse de son talent n'explique pas suffisamment

pareil changement. Ronsard a beau alléguer ce prétexte. Les

1. Tyard, Poésies, éd. Marty-Laveaux, p. 227, {Solif. prem.).

2. Voir la Langue de la Pléiade, 1, Introduction, p. 'J et sv. et p. 45

3. Voir l'éd. citée, p. 104, 200 et 204.

4. Premières Poésies, Poitiers, 15oi. av. dernière page.
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aveux qu'il fait ailleurs à Simon Nicolas, les regrets de Belleau

montrent qu'en réalité il avait reculé, éclairé sur lui-niènie ou

effrayé par les imitateurs '.

Mais une partie au moins de ceux-ci continua à obéir à l'im-

pulsion donnée. Et si dans le groupe de Desportes on se montra

plus réservé, en revanche le néologisme trouva un nouveau et

ardent théoricien dans Du Bartas. « Te ne suis point, dit-il, de

l'opinion de cens qui estiment que nostre lang'ue soit, il y a

desia vingt ans, paruenue au comble de sa perfection; ains au

contraire, ie croi qu'elle ne fait que sortir presque de son

enfance. De sorte qu'on ne doit trouuer mal séant, qu'elle soit

suiuant le conseil d'Horace enrichie, ou par radoi)tion de cer-

tains termes estrangers, ou par l'heureuse inuention des nou-

ueaus. » Et il défend un à un ses divers procédés, ses archaïsmes,

ses dérivés, ses composés, s'appuyant non seulement sur la

réserve dont il a fait preuve « en les eparg'nant », mais sur le

principe même que toute cette richesse est nécessaire à la langue,

si elle veut le disputer à ses rivales anciennes et modernes -.

Je terminerai cette revue g^énérale sur ce nom, qui est celui

du dernier grand poète du siècle. La nécessité oiî il a été, lui

aussi, de se défendre, prouve que le public résistait de plus en

plus aux inventeurs de mots, quels qu'ils fussent. Mais il n'en

est pas moins vrai que les idées de Ronsard, quoique en déca-

dence à Paris, n'étaient pas mortes.

Montaig"ne avait tracé le vrai rôle des écrivains dans le déve-

loppement de la lang'ue, en disant^ : « Le maniement et emploite

des beaux espris donne pris à la langue; non pas l'innouant

tant, comme la remplissant de plus vigoreux et diuers seruices,

l'estirant et ployant : ils n'y aportent point des mots, mais ils

enrichissent les leurs, appesantissent et enfoncent leur signi-

fication et leur usage, luy apprenent des mouuements inac-

coustumés, mais prudemment et ingénieusement. Et combien

peu cela soit donné à tous, il se voit par tant d'escriuains

françois de ce siècle : ils sont assez hardis et desdaigneux, pour

1. M. Marty-La veaux, qui a très l)icn «léterminé ce iiiouvoiucnl, a cité les

textes, (p. 12) en particulier le dernier (Ronsard, VI, 233).

1. Brief aduertissement de. G. de Satuste, S' du Bartas, sur quclr/uns points de

sa Première et Seconde Semaine. Paris, P. L'iluillier, 1584. 13 r" et s.

2. Essais, liv. III, 5. Édit. Motlicau cl .louausi.
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ne suvure la route commune; mais faute d'inuention et de

discrétion les pert ; il ne s'y voit qu'une misérable affectation

d'estraneeté, des desguisements froids et absurdes, qui, au lieu

d'esleuer, abbattent la matière : pourueu qu'ils se gorgiasent en

la nouuelleté, il ne leur chaut de l'efficace; pour saisir un nou-

ueau mot, ils quittent l'ordinaire, souuent plus fort et plus

nerueux. »

Mais cette critique si juste, si pénétrante venait trop tard.

Au reste la fille adoptive de Montaigne elle-même ne la comprit

pas, et pendant tout le début du siècle suivant, elle a lutté pour

défendre — au nom même de ce père qu'elle aimait tant — la

g^rosse méprise des écrivains du xvi^ siècle, qui a consisté jus-

qu'au bout à chercher l'originalité surtout dans la langue au

lieu de la chercher dans le style.

Développement du fonds français. — I. Mots dialec-

taux '
: Depuis plusieurs siècles, il était de règle et de bon ton

chez les écrivains en langue vulgaire de s'appliquer à suivre

l'usage de Paris; Rabelais ouvre la série des écrivains qui, tout

en conservant comme fonds de langue le français, vont chercher,

loin d'éviter cela comme une faute, à y mêler quelques mots de

terroir, dont ils croient pouvoir tirer un elTet quelconque. Né en

Touraine, ayant eu dans sa vie errante, l'occasion d'entendre

parler divers patois, peut-être, avec son extraordinaire faculté

linguistique, de les apprendre, il a trouvé là son bien, et l'a pris,

comme partout ailleurs, sans nous rien dire de son intention,

non toutefois sans nous avertir qu'il s'agissait d'emprunts

conscients et voulus \

Que Ronsard ait ou non profité de l'exemple, en tous cas, dans

ses Odes (1550), il n'hésita pas à employer des mots dialectaux,

et, comme on le lui reprochait, il déclara sa manière de voir

dans un Suravertissement, ajouté au volume ^
: « Depuis l'ache-

uement de mon liure, Lecteur, dit-il, i'ai entendu que nos cons-

ciencieus poètes ont trouué mauuais Aq cpioi ie parle (comme ils

1. Voir Lanusse. De rinfluence du dialecte Gascon sur la lanijue française...

Grenoble, 1893.

•2. En efîet, Ral)elai3 explique plusieurs de ces mots dans la Briefue déclara-

tion d'aucunes dictions plus obscures contenues au quatriesme livre, (édil. .Marly-

Laveaux, 111, lO.j, 197, 198, 199).

3. Voir Marty-Laveaux, Lang. de la PL. t, Inlrod. 29, et Rons., éd. M.-L. I. cxvi
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disent) mon Vandomois... Tant s'en faut que ie refuze les

vocables Picards, Angeuins, Tourang-eaus, Mansseaus, lorsqu'ils

expriment vn mot qui défaut en nostre François, que si i'auoi

parlé le naïf dialecte de Vandomois, ie ne m'estimeroi bani

pour cela d'éloquence des Muses, imitateur de tous les poètes

Grecs, qui ont ordinairement écrit en leurs liures le propre

langage de leurs nations, mais par sur tous Tlieocrit qui se

vante n'auoir iamais attiré une Muse étrangère en son pais. »

Cette doctrine ne pouvait manquer, en deliors de l'autorité

qu'elle empruntait à l'exemple des Grecs, de rencontrer facile-

ment des adhésions. A cette époque, il ne faut pas l'oublier, la

littérature avait encore, en dehors de Paris, des représentants

et des foyers. Or il n'est aucun écrivain, né dans une province,

et familier avec son parler, qui n'ait, aujourd'hui encore, malgré

l'ascendant de la langue d'école, éprouvé le désir de jeter au

milieu d'un morceau qui s'y prête un de ces mots régionaux,

qui se présentent à son imagination en même temps que l'idée

même, et comme sa première traduction naturelle. La doctrine

de Ronsard laissait croire que les mots, ainsi déplantés de leur

sol et présentés à des étrangers, ne perdraient rien de leur

charme, alors que tout au contraire ils risquaient de n'être

même pas compris. Pareille erreur flattait trop bien l'instinct

des « Gascons, Poicteuins, Normans, Manceaux, Lionnois »,

la plupart établis dans leur province, pour qu'ils ne s'y trom-

passent pas de grand cœur.

Il est bien vrai que, devant l'opposition, plus forte encore

sur ce point que contre ses latinismes, Ronsard en rabattit bien

vite '. M. Froger et M. Marty-Laveaux après lui, ont eu raison

de le marquer. Mais on ne s'aperçut guère de cette évolution,

car, en théorie du moins, rien ne fut changé à la doctrine, qu'on

retrouve tout entière dans la Préface de la. Franciade et VAOrégé

de rArt 'poétique'^ . Il y a plus, les années semblaient y confirmer

le maître davantage, à mesure qu'il s'éloignait plus de ses ten-

tatives gréco-latines; « chacun iardin » continuait d'avoir à ses

yeux « sa particulière fleur. »

1. Les premières poésies de Ronsard, Maiiiers, (i. Fleiiry cl Dangin, 1802, p. 103.

(^f. Marlv-Lavcaux, o. c, p. 40.

1. Voir lions., éd. Bl. Vil, 321 : Cf. Pref. Franc. 111, 3i.
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Aussi retrouvons-nous les mêmes idées, souvent am|ilifiées,

chez tous ses disciples. Je n'en citerai que deux, un illustre,

cVst Baïf, qui « de divers langage

Picard, Parisien, Touranjau, Poiteuin,

Normand, et Champenois mclla son Angeuin '. »

un obscur, Filbert Bretin, qui supplie qu'on ne croie pas les mots

bourguignons épars dans ses Poésies amoureuses, « laissez la par

ignorance ou oubliance, alors qu'il les a mis à son escient, pour

faire comme les autres poètes de ce temps, et exalter sa langue

maternelle -. » Le théoricien de l'école, souvent indiscipliné,

Peletier du Mans, est tout à fait ici d'accord avec Ronsard, et,

partant du môme principe, que tous les dialectes sont Français

puisqu'ils sont du pays du Roi, il trouve bon que les « mots

païsans se mettet au poème ». Faisant une revue rapide des

patois, il propose même quelques exemples. Au Manceau il

voudrait prendre arrocher, pour dire viser avec une pierre ou

un bâton, comme arrocher des noix ou des pommes, ancnicher,

qui signil'ie engager quelque chose entre les branches d'un arbre;

au Poitevin auier pour alumer, iices pour sourcils; au Lyonnais

vifplant pour auhepin; allant plus loin, il n'hésiterait même ])as

à s'adresser aux Provençaux et aux Gascons, auxquels on don-

nerait la manjue française : estriif/ucr, qui est « ce que les

Latins diset gratuler », cloque qui signifie une poule qui a des

poussins, companage, qui équivaut à Yopsonium des Latins,

c'est-à-dire tout ce qu'on met sur la table, hors le pain et le vin,

sont sans équivalents en français propre. Et il termine en louant

Desperiers d'avoir « amassé an ses vandauges » force mots

provençaux ^

Henri Estienne appuya à son tour cette théorie, jugeant que

le français avait là un avantage sur l'italien, dont les dialectes

sont moins riches, et ne peuvent « se mesler au toscan non plus

que le fer avec l'or » ; incapable d'autre part de trouver mal en

français une fusion dont le grec avait donné l'exemple, il en

vint à regretter presque la timidité de ses compatriotes {Precel.

i. Edil. Marly-Laveaux, I, vi. Au Roy.
2. Lyon, Ben. I{igaiid. loTG. Aux lecteurs.

;{. Art pool., V livre, ]>. 39.
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éd. Hug-., p. 1G8). Il admet qu'on aille chercher dans les i)rovinces

non seulement des proverbes {Ib., p. 249), mais tous les mots et

façons de parler qui s'y trouvent, sauf, pour ne pas bigarrer le

langage, à les cuisiner à notre mode, « pour y trouver goust

{Conf. , éd. Feug'.
, p. 32-33) » . Aucune limite ne doit être marquée,

les seuls confins où il faille se tenir sont ceux du royaume

(Precel., p. 170).

Notre langue, dit-il, est comme un homme riche, qui « n'ha

pas seulement une belle maison et bien meublée en la ville, mais

en ha aussi es chamj)s, en diuers endroits, desquelles il fait cas,

encore que le bastiment en soit moindre et moins exquis...

pour s'y aller esbattre quand bon luy semble de changer d'air ».

{Ibid., p. 167). Et Estienne s'engag-e à ce sujet dans un long

exposé, battant à son ordinaire les buissons, mêlant les obser-

A'ations justes aux erreurs, citant des termes de partout, le picard

cabochard, l'orléanais brode, le savoyard arer, appelant non

seulement le poète, mais celui qui écrit en prose à profiter de

tant de ressources, où il trouvera le nécessaire et le superflu,

c'est-à-dire non seulement les mots qui manquent, mais des

synonymes, la possibilité de marquer des nuances de sens,

d'oblenir des variétés de consonnance. Comme Estienne reprit

cette doctrine jusque dans ses Hijpomneses en 1582 ', il n'est pas

étonnant d'en trouver l'idée essentielle reproduite par des dis-

ciples attardés jusqu'au seuil du xvu" siècle '-.

A voir pareille entente, on pourrait croire que le nombre des

mots patois introduits dans les écrits du xvi" siècle a été très

considérable. L'influence g'asconne seule, jusqu'à ce jour, a été

étudiée dans son ensemble. De cette première enquête, menée

avec une grande conscience par M. Lanusse, il résulte que ce

dialecte, quelque favorables que lui fussent les circonstances,

répandu dans les armées et à la cour, n'a pas pénétré très avant.

Ceux qui ont gasconisé véritablement sont la [»lu])art du temps

1. Voyez la Préface. M. Lanusse rappelle avec à propos (Infl. du (liai, gasc,

p. 27) qu'Eslienne dans l\ipolof/ie pour Ilérodole, comme s"il éprouvail qui'lquf

regret d'enlever sa grâce à l'histoire du curé de Pierrebuflièrc, en la mettant
en fran^-ais, a Uni par la donner en « naïfs atticismes limosins ». On mesurera la

valeur d'une expression telle t[n'alticistnes limousiits sous la plume de cet

helléniste.

2. Ydir J. flodard, la Fontuinc de GenliUi/; Paris. Est. l'revosleau, lo9o,

iu-S, p. 31. Cf. Vauquelin. Art poclique, I, oGl et II, '.lij:!.
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(le ûrands seig-neiirs, des soldats, qui ne savaient parler ou écrire

correctement.

Or les provincialismes ainsi échappés aux auteurs ne peuvent

entrer dans le calcul qui nous occupe, mais seulement ceux qui

ont été mêlés de parti pris aux phrases françaises , et c'est un départ

presque impossible à faire, chez les écrivains qui n'ont pas de

doctrine connue à ce sujet, très difficile encore chez les autres \

Un autre embarras se présente quand il s'agit d'établir des

listes. Il est bien évident qu'il faut en exclure des phrases tout

entières, quelquefois des passages complets, que des conteurs

comme Rabelais et Des Periers mettent en patois pour laisser à

leur récit la saveur que lui donne le « courtisan du pays ». En

français, lesgasconnadesdeGratianauld, « natif de Saint-Sever- »,

la conversation de ta jjonne femme du Mans avec le cardinal de

Luxembourg", les réponses des picquebœufs poitevins \ la lettre

au filz Micha % l'ébahissement des paysans rouergats devant

leur faux médecin ®, perdraient grande part de leur grâce. Les

auteurs nous le disent eux-mêmes : Ils voudraient raconter par-

fois en patois. Faute de le pouvoir, ils gardent au moins des

phrases du crû, comme d'autres citent du latin, mais il n'y a

chez eux aucune intention d'en faire entrer quoi que ce soit en

français.

J'ajoute qu'il en est de même de certains mots isolés placés

dans la bouche de personnages campagnards, ou employés en

parlant des gens d'un pays, qui servent à donner la couleur « de

Tours en Berry et de Bourges en Touraine » . Si Des Periers et

Rabelais eussent pensé jeter dans le trésor commun des mots

comme caudelée, esclofs, ils ne les auraient pas présentés comme
ils l'ont fait : « C'est une façon de bouillie, et l'ay ouy nommer
(en Beausse) de la caudelee ». « Je veis qu'elle deschaussa un

de ses esclos (nous les nommons sabotz) ^ » Ailleurs l'excès

1. Comment savoir si l'auteur de la harangue d'Aubray. qui était de Troyes, a
pris ou non à son parler, où elle est très fréquente, l'exclamation : 7ncns de belle!

très usuelle encore dans l'Est, mais ([ui se trouve aussi ailleurs au xvi" siècle?
•2. Rab., Pantagr., III, chap. xlii.

;!. Des Periers, Nouv., XV. ii, 71.

4. Ihid., LXIX. n, 24i et LXX, ii, 247.
5. Ihid., LXXl, II, 248.
C. Ihid., LIX, II, 208.

7. Ihii/., LXXIl, u. 2;50. Rah.. liv. 111. 17.
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même des provincialismes avertit qu'on a affaire à une pièce de

genre spécial. Ainsi la débauche de provençalismes, à laquelle

se livre Des Periers dans son petit poème des vendani/es^ (I, 92),

a été prise trop au sérieux par Pelletier. Si Des Périers eût

voulu transplanter, il eût dispersé habilement ses emprunts, au

lieu de les entasser tous en quelques vers :

Ça, trincaires,

Sommadaires,

Trulaires et banastons,

Carrageaires,

Et prainssaires,

Approchez vous et chantons,

Dansons, saultons,

Et gringottons.

Voilà déjà bien des réserves, et cependant elles ne suffiront

pas encore à éviter les erreurs. Un chapitre voisin nous l'indi-

quera : au xvi^ siècle on a cherché les mots archaïques, en même
temps que les mots dialectaux. Or les dialectes conservent tous,

à toutes les époques, des mots disparus du français propre. Dès

lors on se demande souvent à laquelle des deux sources l'écri-

vain a puisé. Pour prendre un exemple, d'Aubigné dit que

Ronsard recommandait dour/é comme vieux mot'; mais Bel-

leau note à propos d'un passage qu'il commente, que ce même
mot est d'Anjou et de Vendômois. Lequel croire des deux

disciples? et comment décider laquelle des deux qualités avait

amené Ronsard à se servir de dougél De môme Baïf, Belleau,

Ronsard ont employé erner (esrener= ereinter). Ils ont pu aussi

bien le trouver dans les dialectes que dans les anciens romans.

Ceci posé, voici quelques exemples '^

:

1. La pièce est adressée à Alexis Jure, de Quiers en Piémont, dont le langage

est sévèrement apprécié par Marot, I, 208. Il y a donc lieu d'être en grande
défiance.

2. Voir Ronsard, édit. Marty-Laveaux, II, 142. Cf. le passage cité de d'Aubigné,
Avertiss. des Tragiques.

3. Les exemples marqués IL D. T. sont pris aux fascicules parus jusqu'en

mai 1896 du Dictionnaire général de MM. llatzfeld, Darmesteter et Thomas,
auquel MM. Delhoulle et Godefroy ont fourni l'exemple le plus ancien qu'ils

eussent relevé de chaque mot. M.-L. renvoie à la banque de la Pléiade de
M. Marty-Laveaux, t. I. G. signifie Dictionnaire de l'ancienne lanque française de
M. Godefroy. L. signifie Littré- Lan. signifie : Lanusse, Dialecte qascon. Naqel
renvoie à un article de cet auteur dans VArchiu de Ilerrig, LXl, 201, et suiv. On
trouvera dans ces dilTérents recueils les renvois précis et complets, lorsque j'ai

été forcé de les abréger. Voici l'explication de quelques autres abréviations,

qui pourraient être obscures :
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Astelle = celais de bois (Vendômois) ', Rons., V, 28, Bl. ; besson =
jumeau (patois du Centre), Bell., I, 205, M.-L. ; bavasscr = bavarder (Gas-

cogne), Mont., 1. III, eh. 2, Lan. ; crier bthorc = crier au secours (Gascogne),

Id., II, 37, ibkl. ^caleil^ lampe (mot appartenant à la langue d'oc, peut-être

au gascon), Rab., J.,II, 126; coitrce = entrailles (Lyonnais?). Des Per. ,iVo»y.

xxxiv; chapoter := frapper, battre (Lyonnais), Rab., J., III, 12; courgct, fouet

(Vendômois), Baïf, II,, 120. M.-L.; dcsconsolcr ^ (Gascogne), Mont., Ess.,

III, 4, Lan.: dronos= coup (Anjou ou Languedoc), Rab., J., I, 100, Des Per.,

II, 215; owuler = ôter le noyau (Centre), Baïf, II, 41, M.-L.; escarbilhat =z

Bacon, Mir. d'Alq.=: Le miroir d'Alqidmie de Rogier Bacon, traduit par un
gentilhomme <lu Daupliiné, Lyon, Macé Bonliomme, loè)7; et la suite : Leliure des

secrets d^Alqiiimie. — Id., Adm. pour. = Admirable poKuoir et puissance de Vurt

et de nature, trad. par J. Girard de Tournus; Macé Bonhomme, 15.57. — Bail.,

Conf.. = Roch le Baillif, sieur de la Rivière, Conformité de l'ancienne et moderne
médecine cVHippocrate a Paracelse. Rennes, Michel Logeroy, 1592. — Id., De
riiom. = Premier traicté de Uhonwie et son essentielle anafomie; Paris, Aliel

l'Angelier, 1580. — Bou., Geo., = Ch. de Bouelles, Géométrie, Paris, 1566. —
Brant. = Brantôme, éd. Lalanne, Paris, Renouard, 1881 (avec un lexique). —
Bugn., Er. — Ph' Bugnyon, Erotasmes, Lyon, Jean Temporal, 1557. — Col., Ur.

= Colin, Uordre et régime qu'on doit garder et tenir en la cure des fleures, plus

un Dialogue contenant les causes... des îirines; Poitiers, Eng. de Marnef, 1558.

— Du Bart. = Du Bartas, Œuvres. Paris, P. Hue), 1583. —- Houel = Houel,
Traite de la Theriacjue et Mithridate: Paris, J. de Bordeaux, 1573.— Houil., Chir.

= Trois livres de chirurgie, par J. Houillier, Eslampain, translates de latin en
françois; Paris, Chrest. Wechel, 1544. — Joub., Err., = Laur., Jouberl, Erreurs
populaires... Bordeaux, Millanges, 1579. — Lisset, Ab., = Déclaration des abuz et

tromperies que font les apothicaires, par M" Lisset Benancio; Lyon, Mich. Jove,

1357. — .M(n\ = Marot, Œuvres complètes, P. Jannet. — Paré, Ad7n. an., =^ La
Briefue collection de l'administration anatomique... par Me Ambroise Paré,

Paris, 1550, Guill. Cavellal (Bib'"'" Mazarine. Rés., 29,707). — Du Per., Prem. dise,

= Premier discours tenu a la table du Roy..., par J. Du Perron (Maz" 14,164). —
Pont. Ty., = Ponlus de Tyard, Erreurs amoureuses, Lyon, 1555. — Rab. J. =
Rabelais, Œuvres, P. Jannet. — Est. de la Roch., Arism., = Arismelique et

Géométrie de maistre Eslienne de la Roche, dict Villefranche; Lyon, Huguetan,
1538. Rons.. Bl. =. Ronsard, éd. Blanchemain; Paris, 1867.

1. La désignation du nom de pays que je mets ici entre parenthèses ne
signifie nullement qu'un mot appartient exclusivement à une province. Rares
sont les cas où la l'orme du mot permet cette interprétation stricte. En fait

astelles, par exemple, est un vieux mot, encore commun à une grande partie de
la France. Sans parler des dialectes de l'Est et du Nord, qui donnent les formes
es telle, ételle ou étale, distincte de celle que nous avons ici, atelle se dit en
Normandie aussi bien que dans le Centre (V. God. Die", v. astelle). Je le cote

comme vendômois, parce qu'il existe dans cette partie de la France, et que c'est

vraisemblablement là que Ronsard la pris. Chez Vauquelin il pourrait être

normand. De même versene est signalé chez Baïf, III, 104 et 379, par M. Marty-
Laveaux avec cette mention : saintongeais. Mais il demeure que versene a passé

du vieux français dans tous les parlers du S.-O., de l'Aunis, du Poitou, de la

Vendée, comme de la Saintonge, et qu'on le trouve en outre en Normandie. II

est saintongeois chez Baïf. Pour une raison analogue, esclop est toulousain chez
Rabelais et des Periers, qui le désignent expressément comme étant de ce

pays-là (Pantagr.. IH. 17, et Des Per., 11, 272).

Mais on sent combien les attributions, à défaut de déclaration précise des
auteurs, deviennent périlleuses et arbitraires. Où Rabelais a-t-il pris jau
(coq [11, 93, Jannet])? Certaines provinces, où le g est resté dur, sont exclues, mais
il reste encore à choisir dans toute une partie de la France, qui va des Vosges
au Poitou, en passant par la Champagne, le Bourbonnais, et le Berry. Dans des
cas analogues, je me suis tenu sur une très grande réserve.

2. Ronsard a effacé ce mot (piil avait employé, U, 181.
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éveillé, enjoué (Gascogne, Languedoc;, Noël du Fail, I, i9; Des Per., II,

195 ^
;
fenabreguc = alisier (Languedoc), Rab., J., III, 23i; ma figue = ma

foi (Provençal), Rab. J., III, 239; Des Per., II, 't'è
\
foucjon = foyer (Provençal),

Rab., J., ni, 242; hillot — fils (Gascon), Marot, 1, 195; Des Per., II, 273 ^;

lancis = la foudre (Languedoc, Provence?), Rab.. J., III, 139; Des Per., II,

23&;maulubcc = peste, ulcère (Gascogne), Rab., J., I, G; II, 9; III, 139;

martinet= élève e.xterne de collège (Lyonnais?). Des Per., II, 22ir s -matefaiin

(Lyonnais), Rab., J., III, 142; moucher = se défendre des mouches (dial. du

Centre), Rons., III, 105, M.-L.; miaiix = nuage (Vendômois), Rons., I, 179.

M.-L.; ncttir = nettoyer (Centre), Rab., J., III, 08; oriiw.s = résine (iMaine?),

Rab., J., II, 8; oïdle = marmite (Gascogne, Forez, Lyonnais?), Des Per.,

II, 148; « passades = par intermittence (Gascogne), Du Bartas, '/'« sem.

3<' jour, 109; quitte = même (gascon), Brant. II, 193. Lan; revirade --=

riposte (Gascogne?), Mont., III, 8. Lan.; tupiii = pot de terre (Lyonnais),

Des Per., I, 151; veguade = fois, coup (Gascogne, Provence?), Rab. J. I,

22; serrer = fermer (Provence?), Des Portes, FA. II, 5; veze = cornemuse

(poitevin), N. du Fail, II, 18.

On pourrait citer nombre d'autres exemples.

Toutefois il ne faudrait pas croire, comme on l'a dit avec exa-

gération, qu'il se soit jamais agi de « rétablir la féodalité dans

le langage, alors qu'elle disparaissait dans l'Etat ». H. Estienne

lui-même a marqué qu'on ne devait pas aller trop loin, si on

ne voulait troubler la pureté du français, et qu'il y avait des

mesures à garder *. Pasquier reprochait déjà des abus à Mon-

taigne ^ et dans sa lettre à M. de Querquifinien, ce qui est bien

significatif aussi, il ne reproduisait les idées de Ronsard sur les

autres langues de notre langue, et ne proposait d'emprunter au

gascon le mot {Vescarbilhaf, qu'après avoir discuté sur l'endroit

« ou il falloit puyser la vraye nayueté de nostre langue », et

montré toutes sortes de scrupules sur la corruption du parler

de la cour ". Chez les écrivains qui gasconisent le plus, la pro-

portion des mots patois est infime. Même en admettant sans

réserve tous ceux que signale M. Lanusse, il y en aurait une

trentaine dans Montaigne.

Il y a plus. Pour que l'unité du français courût des risques.

1. Ce mot eut une j,M'andc forlinie. Pasquier le Irouvail à son gré. el il se

répandit assez pour qu'on le retrouvât encore dans Scarron et dans divers

Lexiques du xvu" siècle.

2. Uillot a été très répandu.

3. Ce mol se disait ailleurs. Voir Nol'I du Fail, 11. 1 1 et l'asquier, liech.,

liv. IX.

4. Precell., p. 181.

5. Lettres, xvui, 1; II, p. "in.

6. Voir Pasquier, Œuvres, 11. p. Vu h, lellr. xn.
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il eût fallu tout au moins — sans parler des circonstances histo-

riques — que la licence qu'on prenait d'enrichir le vocahulaire

au moyen des dialectes provinciaux se compliquât d'une sem-

hlable audace en ce qui concernait la grammaire. Or il y a

bien dans les textes des formes et des tours dialectaux, picards

dans Dubois, gascons dans Montluc, mais en fort petit nombre,

et on n'oserait soutenir que dans la plupart des cas les auteurs

aient eu la pensée de les naturaliser en français. Je vois bien

que Des Autels afflrme « suiure l'usage de son pais, contre la

coutume des autres François qu'il n'ignore pas ' » ; mais il

s'agit là d'une question de prononciation de Vh muette, et en

matière de ])rononciation, l'accord sur le meilleur usag-e était

loin d'être complet. On a eu raison de rappeler que Montaigne,

a de parti pris, malgré les observations de Pasquier, maintenu

des incorrections dans son texte. Quand il en donne pour motif

que « les imperfections qui sont en luy ordinaires et constantes,

ce seroit trahison de les oster » ^, nul doute qu'il n'ait une

arrière-pensée. M. Lanusse a raison de croire qu'il trouvait

bonnes ses phrases, avec leur forme g-asconne, et tenait à les

conserver. Il ne croyait pas en ceux qui voulaient combattre

l'usag-e par la g-rammaire, il l'a dit à plusieurs reprises et son

fameux mot « que le g'ascon y arriue, si le françois n'y peut

aller », n'est accompagné d'aucune réserve. C'est donc par

simple déférence qu'il qualifie ses hardiesses d'imperfections.

Mais en somme, ses provincialismes de syntaxe se réduisent, à

l'analyse, à si peu de chose, qu'il n'est guère d'écrivains moins

hardis en théorie, où on n'en puisse relever autant. En fait,

chez presque tous ses contemporains, les gasconismes ou les

normanismes qu'on cite sont des fautes, qui n'inquiétaient guère

ceux qui les commettaient, je le veux bien, mais qui n'étaient

pas non plus intentionnelles.

II. Mots archaïques. — Horace avait dit : Mnda renascentur

qii;v jam cecidere. Tout le monde a vu par la Deff'ence, que la

Pléiade a fait son profit de cet adage. A la fin du chapitre vi

de la seconde partie, capital pour les questions de Aocabulaire

(pii nous occupent, Du Bellay déclare que les mots antiques,

\. Repl. conl. Melçjret. i3.

2. Essais, liv. III,' cliap. v. Cf. liv. l, 25.
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introduits avec discrétion, ont dans les vers l'éclat des pierres

précieuses, des reliques sur les croix, des joyaux dans les tem-

ples. Ronsard pensait de même, et a engagé à son tour ses dis-

ciples à « ne se faire conscience d'en user ' »

.

Mais, outre que l'idée première appartient à Horace, Ronsard ici

encore avait été devancé. Geotîroy Tory avait extrait <les vieux

livres de « son bon frère » René Massé, toute une liste de termes

et d'expressions, en indiquant qu'il y en avait mille autres encore

« qu'on porroit Itien dire » -. Des Essarts, dans sa traduction

de VAmadis, avait emprunté aux romans; il y avait même

été par endroits assez hardi pour qu'Estienne déclarât ne pas

pouvoir le suivre '.

Quoi qu'il en soit, la Pléiade eut le mérite de recueillir la

théorie, de l'appliquer, et, par son ascendant, de la faire accepter

à un très grand nombre. Mathieu l'a développée avec sa pro-

lixité ordinaire, surtout dans son dernier Devis '. Les paroles

« patrimoniales, fussent-elles moisies ou iaulnes comme lard

vieil » ont pour lui un charme particulier, il ne doutt» pas que

les plus anciennes, une fois passées par «l'escouleure de l'usage,

ne soient bien receues du peuple a qui on en feroit monstre ».

Il louerait celui « qui prendroit la peine de chercher les plus

doulces de l'ancienne langue et de les bailler a l'usage,

vinssent-elles des Romans ou de quelques vieux registres »

.

Henri Estienne vint à son tour montrer aux italianiseurs

quelle richesse la langue possédait dans cet ancien fonds ^ Il

savait là-dessus les idées de Du Bellay, qu'il cite ", et les approu-

vait. Le vieux langage, qu'il connaissait, lui paraissait, comme

le sien paraîtra un siècle et demi plus tard à Fénelon, avoir

quelque chose de hardi et de vif. Quoiqu'il y admire un peu tout,

même des mots très peu remarquables, pour la raison qu'ils

1. Du BelL De/f. édit. P., p. !29. Cf. Préf. Franc.,\U, 32, édit. Blanoh.; cf.

l'epistre au seigneur J. de Moral, Ambrunois, en tête de Deux linres de l'Enéide

de Virgile... trad. par Ou Bellay. l'KU.

2. Au lecteur.

:{. Precell., édit. Feugère. p. 207..

4. Cf. Claude de Buliel. {L'auteur au lecteur, éd. c, p. xxxvii).

5. Voir Deuis, 1572, 6 v", 15 v°, li'i r". 17 r".

6. Precell., éd. Hug., 18i et suiv.

7. Quant à ce7nie pour une liisrlic. Du Bellay en a usé (priant toulesfois ne

trouuer niauuais ce mot; ne endementiers aussi pour cependant, \n'i6 semblable-

ment du vieil langage). Precell., édit. Huguel, p. 188.
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étaient proches du latin, tels ({ue moult, cerue, seine, ancelle, il

est facile de démêler dans cette confuse dissertation, que son

attention a été surtout éveillée par de jolis dérivés ou composés.

Il admire les adjectifs en in, ain, qui permettent de traduire

les épithètes latines en cvs : pourprin, marbrin, les verbes en

oyer, horgnoyer, paumoycr, oui broyer, fabloyer, archoyer, et les

autres plus commodes encore, qu'on tirait du simple par l'addi-

tion simultanée d'un préfixe et d'un suffixe : en/lescher, enioncher,

enherher, enuermer, esboucler; il regrette les particules superla-

tives pe7' et outre qui permettaient de dire parlire, et de rendre

V'jTiio^u^o^ d'Homère par outre^preux. Il rappelle aussi avec

raison que de jolis composés, tels que feruestus, entroeil,

addenter, passeuent permettent seuls de lutter avec les passages

des anciens, qui ont dit yay.xoyl-rcovs^, |j.£76csp'jov, terrant ore

momordit, Gést-v àvi[xoLa-t,v opLOf-ot,. Aussi estime-t-il que si les dia-

lectes sont comme les maisons des champs d'un homme riche,

le vieux langage est pour lui comme le château de ses ancêtres,

où, « encore que le hastiment en soit à la façon ancienne », il

y trouve « quelques beaux membres », et pour cela « il ne le

voudroit laisser du tout deshabité ' » (p. 484 et s.).

L'effort ici a porté sur trois points : 1° conserver les mots qui

vieillissaient; 2° en faire rentrer d'anciens dans l'usage; 3" les

provigner.

1" Sur le premier point j'insisterai peu. On trouvera dans le

livre de M. Marty-Laveaux, parmi les mots cités sous le titre

Archaïsmes, un certain nombre d'anciens mots dont il devenait

de plus en plus rare qu'on fît usage, ainsi que le montre le

Dictionnaire de M. Godefroy, et que les poètes de la Pléiade ont

voulu conserver. De ce nombre sont par exemple : afonder

(aller au fond) ; aherdre (s'attacher à) ; auoitre (enfant adultérin)
;

amordre; autan; aider (donner, prolonger la vie); bienueiyner

(accueillir avec bienveillance) ; brehainy (stérile) ; coué (qui a une

queue) ; deceuance; s'esbanoyer; escheuer (esquiver) ; esnie (estima-

tion) ; esmaier; esmoyer (émouvoir) ; er7'e (course, équipage, con-

duite, propos); faitis; forbannlr; yaber; iré (irrité); issir;

meschance (méchanceté, infortune); nuisance; orendroit (présen-

1. Cf. encore Pasquier, Lett., OEiivr. 11 iT, et Noël du Fail, II lii.
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tement); paroi?' \ raim (rameau); rancoeur (rancune); refraindre

(réfréner) ; soicef; soiiloir (avoir coutume) ; vergorpier. Dans leur

école et au dehors, les mêmes mots et d'autres, qui étaient dans

le même cas, se rencontrent. J'en ai dressé ailleurs toute une

liste que ^lalherbe a barrés dans Desportes, les jug-eant hors

d'usag-e '.

2" Les mots qui étaient véritablement obsolètes au xvi" siècle

sont assez difficiles à séparer des précédents, les langues ren-

fermant à toutes les époques des termes bien vivants qui, on

ne sait pourquoi, ne se rencontrent pas dans les textes, ou n'y

sont signalés que très rarement, et inversement les textes, les

recueils surtoutprésentant des mots qui, en réalité, sont à peu près

tombés en désuétude. Il est très délicat d'affirmer en certains

cas C[u'un mot est ou n'est plus aujourd'hui dans la langue; à

plus forte raison quand on veut porter le même jugement sur

un mot du xvi" siècle.

De la liste de vieux mots que M. Marty-Laveaux a extraits des

écrivains de la Pléiade on peut cependant, je crois, considérer

comme ayant vraiment été recherchés dans « les romans »

— mais on sait qu'il faut entendre sous ce mot des écrits du

xv'' siècle aussi bien que des textes du moyen âge — ceux qui

suivent :

cidculé - = triste, endoloi'i, Rons., I, 210, M.-L. : alcnter = retarder,

alentir, Id., I, 86, ihid. ; aparager = comparer, BaïF, III, 188, ibid. ; (uproyer
= ôtre après, piquant, Rons., IV, 'i-12, iInd;coinpuing, Rons., \,'2ii,ibid;T{&h.,

J., I, 21; dehctter = égayer, Baïf, II, 21.3 (cf. Marot, dans God.); deparager
= mésallier, Baïf, III, 101 et 378, note, M.-L.; desor = désormais, Tahur.,

G., Baïf, I, 3o, M.-L.; dilier = poème, Baïf, Égl., XIV, G.; se doulemer =z
se désoler, Baïf, II, 4o9. M.-L.; emmij =: parmi, Baïf, I, 33, ibid.\ endemen-
licrs = cependant. Du Bel., I, 337, ibid. ' ; épamcr, Baïf, I, 111, M.-L.;

gel, Desportes, Im. de VAr., mort de Rodomont; gallées = galères, Du Bel.,

d. Voir F. lîrunot, La doctrine de Malherbe, Paris, 1891, 254 et suiv. Je citerai

seulement ici : bénin, clameur, cuissot, f/el, oppresse, prim, si que, qui n'étaient

pas dans Ronsard et ains, bienheurer, chef, confort, duire, esmo//, grener, guer-

donner, liesse, or (mainlennnt), pi^onesse, virer, qui se trouvent chez les écrivains

de la Pléiade.

2. La forme régulière est adoidë. en raison de la règle : douloir, il deult.

Ronsard avait la bonne volonté d'archaïser, mais pas plus que ses contempo-
rains, il ne savait le vieux français.

3. " Endenientiers avoit eu vogue jusques au temps de-Jean Le Maire de Belges,

car il en use fort souuent, pour ce (|ne nous disons par une i)eriphrase, en ce

pendant. J. du Bellay, dans sa traduction du quart et sixiesme liures de Virgile

le voulu! remettre sus, mais il n'y peut jamais paruenir ». (Pasq. liech., VIII, (3,
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I, 337, M.-L. '

;
gestes = actions, Du Bel., I, 8, ibid. ; isnel = léger, Du BeL,

I, 40 2, Bail", II, 68, ibid.; mehaigne = perclus 3, Rons., III, 90, ibid.;

mire = médecin, Rons., II, 411, M.-L.; ô * = avec, Rons., II, 302, ibid.\

pers = bleu de diverses nuances, Rons., I, 337, Desp., E/., xix
; p/^ie»-

=

blesser 3, Rons., I, 34, ibid.-, taboiirdcr =: faire du bruit, battre le tambour,

Noël du Fail, I, 50, Baïf, III, 344, ibid. ; touiller = salir. Bail", lll, 102 et 379,

note 30, ibid.; traitis = joli, bien fait, Rons., I, 121, iliid.; trctous, Baïf,

IV, 138, ibid.; Rab., J., I, 311.

Je crois inutile d'ajouter à cette liste. En fait, la tentative des

archaïsants a complètement avorté. Des mots dont on a voulu

prolonger la vie, presque aucun n"a vécu. Nous avons encore

affole)^ anuiler, émoi, guiyner, hideur, hocher, rancœur et

quelques autres; mais, ou bien ils ont vécu obscurément dans

la langue, jusqu'à ce que notre siècle ait de nouveau essayé

de les « dérouiller », ou bien ils se sont maintenus avec une

partie seulement de leur sens, (juelquefois bors du style noble,

en un mot amoindris ou décbus.

3° C'est dans la Préface de laFranciade que Ronsard a, pour la

première fois, appliqué aux mots le terme pittoresque de provi-

gnement. En donnant à ses disciples ce conseil : « Si les vieux

mots abolis par l'usage ont laissé quelque reietton, comme les

branches des arbres couppez se raieunissent de nouueaux dra-

geons, tu le pourras prouigner, amender et cultiuer, afin qu'il

se repeuple de nouueau «.Mais l'idée exprimée ici était ancienne

dans l'école ; non seulement elle est dans VArt poétique

(éd. M.-Lav., VI, 4G2) ; mais déjà dans la Brève exposition de

quelques passages du premier livre des Odes (1550), et c'est là

sans doute que Peletier du 3Ians l'avait trouvée ^

Si on la prend telle qu'elle est présentée dans VArt poétique,

le seul endroit où elle soit exposée sans périphrase ni image,

c'est, en somme, à peu près la théorie de la dérivation. « De

1. •' lay usé de galees pour qalleres >, Du B., I, ;i3T. Marty-Laveaux.
2. • l'ay usé de isnel pour léger », Ibid.

3. « Nos critiques se moqueront de ce vieil mot François, mais il les faut

laisser caqueter. Au contraire, ie suis d'opinion que nous deuons retenir les

vieux vocables significatifs, iusques à tant que l'usage en aura f'orffé d'autres

nouueaux en leur place. » (Note de Ronsard.) Le iioèle a cei)endant enlevé le

mot dans son édition de 1")S4.

4. -. ij pour auec, vieil mot françois. Rons. II, ;i(l2. Cf. VI, 457. « le te con-
seille d'vser de la lettre 6, marquée de ceste marque, pour signifier à la façon
des anciens, comme ù lug pour auecques luy. » Cf. Noël du Fail, II, 156.

5. « Je vois Ronsard au 7r sonnet de sa Cassandre auoir introduit le mot de
player... et ie ne voy point qu'il y ait grandement profité . Pasq. Le^., XXII, 2.

6. Voir Art poétique, p. 37.
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tous vocal)les, quels qu'ils soient, en usage ou hors d'usage, s'il

reste encores quelque partie d'eux, soit en nom, verbe, aduerbe,

ou participe, tu le pourras par bonne et certaine analogie faire

croistre et multiplier '. » On aurait tort de chercher là grand

secret; l'exemple même que donne Ronsard est très clair :

« Puis que le nom de verne nous reste, tu pourras faire sur le

nom le verbe veruer, et l'adverbe vernement; sur le nom d'es-

soine, essolur)-, essoinemeut, et mille autre tels; et quand il n'y

auroit que l'aduerbe, tu pourras faire le verbe et le participe

librement et hardiment \ » Il s'agissait donc de trouver dans

l'ancien vocabulaire, ce qui avait encore vie ou semblant de vie,

et de lui appliquer les procédés ordinaires.

On jtourrait relever un grand nomltre d'essais tentés suivant

cette méthode, surtout par Baïf : ainsi forsejiaison. de forsener

(Baïf, V, 54, M.-L.), chapUs de cJiapIer (Du Bel., I, 125); sacon-

tement = communication à l'oreille, de saconter (Baïf, Passe-

temps, 1573, 1. III, f" 77, v". G,); engeance, du vieux verbe enrjer

(Baïf, IV, lo9), et qui donne à son tour enr/eancer". Tous ces

exemples confirment mon observation. On s'est donc, il me

semble, fait quelque illusion sur la méthode préconisée ici par

Ronsard; appliquée aux mots hors d'usage, elle ne pouvait en

général rien donner de viable, le suffixe ne pouvant être utile-

ment enté sur un radical désormais vide de sens; a}ipliquée aux

mots vivants, c'était la méthode toute banale, que les ignorants

comme les savants mettent d'instinct quotidiennement en

usage.

m. Formation de mots nouveaux. — Malgré les bigarrures

que les habitudes des écorcheurs de grec et de latin mettent

dans les textes les plus purs, beaucoup d'entre eux présentent,

même si on n'y considère que les néologismes, une proportion

bien plus forte de mots français que de mots étrangers. C'est

en particulier le cas pour Ronsard. Je voudrais (|ue l'impor-

tance que je dois donner dans cette étude aux diverses méthodes

1. Édil. Blanchemain. VII, 33o.

2. Ibid., 336; Cf. lil, 33.

3. C'est un des seuls rejetons qui aient vécu, se substituant li enr/e, qu'on
trouvait encore dans Calvin, mais il est i)erniis de supposer ([ue c'est parce
qu'il était déjà populaire; on trouve eu cITel ctujeance cnre^'islrc par Rob.
Estienne, dès 1539.
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d'emprunt ne troni|iàt porsonn*^ sur ce point. Les latinismes

dont nous parlerons tiennent une grande place au xvi" siècle,

mais le reste est, somme toute, peu de chose, et italianismes,

hispanismes, héllénismes même se perdent dans la masse drue

et puissante des mots du terroir.

Je ne tenterai aucune énumération ; je me hornerai à Ténu-

mération des procédés, en donnant chaque fois un ou deux

spécimens des mots nouveaux.

1° Dérwation imjwopre : Elle donne presque exclusivement

des substantifs :

a. tirés d'infinitifs *, le départir, Rab., J., I, 175; ton croire, Sceve, Del.,

xxxiv, p. 19; le poursuyvre du cy, Id., ibid., Lxxvi, p. 38; un bransler de teste,

Rons., I, t42. Bl.

b. de participes : commis, Rob. Est., 1;J39, H. D. T.; démenti. Mont., I, 22,

ibid.

c. du thème verbal : apprcst, Charriere, Negoc. de la Fr. dans le Leuant,

1, 195, H. D. T.; débauche, Calv., Inst. chr. L; entretien, Aniyot, Eum., G.

H. D. T.; dispute, Id., Nicias, 42, ibid.; piaffe, Brant., III, 286.

d. d'adjectifs : raigu de tes esclairs, Sceve, Del., Lxx.x, p. 40; le résolu de mon
intention, Ibid., cccLXXi, p. 169 2; robstiné de ma loijauté, Pont. Tyard, Err.,

18 ; /t' brun de ce teint, Rons., I, 28, Bl.
; le parfait de leur mieux, Id., ibid., 4 3.

2° Dérivation propre ^
:

A. Substantifs : — en âge : esclauage, Vigenere, H. D. T.
;
fteiirage, Baïf,

Po., 87, Nagel; ondage, Baïf., Œuvres, 87 r'^, 1573, G.; — en aille : crcuailles,

Rab., J., V, 69; {/arsai/Ze, Meschinot, Lunettes, 35 v°, G. ; marmaille, II. Est.,

Nouv. lang. ital., 375, L.; menusaille, Brant., II, 250; repnissaille, Rab., J.

IV, 148; soudardaUle, Brant., IX, 433; — en ois (ais) beguois, Des Per.,

Nouv., XLV; Jargonnotjs, Rab., J. III, 93; pensaroys, Id , ibid. IV, 122 ;
— en

aison ^> : enragézon (= enrageaison), Baïf, II, 130, éd. Bl. , — en ance * :

1. L'usage d'employer riiifinilif comme substantif est ancien dans la langue.

Il semble que depuis le commencement du xvi"' siècle, il tend à se restreindre

(Iluguet Synt. de Rab., 208): mais l'école de Scève le reprend. Du Bellay le recom-

mando formellement (Def. éd. P. p. 14i)). Les Grammairiens l'enregistrent sans

restriction.

2. Ce procédé, cher à Pétrarque, est très cher à Scève, chez qui il est d'appli-

cation constante. Uu Bellay l'a aussi repris et recommandé dans la Deffence

(éd. P. p. 140) : " (Use) de l'ailiectif suhstantiué, comme le liquide des eaux, le vuyde
de l'air, le fraiz des umbres, Vepes des foreslz, l'enroué des cimhalles, pourucu que
telle manière de parler adioute quelque grâce et véhémence. »

:!. Cf. ces deux vers de la Délie, cxlvi :

En adnùrant le graue de l'honneur,

Qui en l'ouuert de ton front seigneurie.

4. L'ordre est celui des suffixes.

.^. Ce suffixe, à celle époque s'ajoute surtout à des radicaux savants. Au reste,

quoique Meigret {Qram. 31 v°), juge les mots en aison « véritablement de termi-

naison française », le suffixe savant ation prévaut déjà sur son concurrent.
0. Le suffixe savant ence fait dès le xvi" siècle obstacle au dévelopiienu^nt de

celui-ci; la masse des mots en ««ce greffes sur des thèmes populaires est antérieure.



DÉVELOPPEMENT DU VOCABULAIRE 801

suruiuance, CarL, Y, 29, L. ; claintoy (tnce,Monl. , II, 12, H. D. T. ;
— en anl :

cafard, Thénaud, H. D. T.; rithmart., N. Du Fail, I, 122; povjnard (au lieu

de poiynal), Brant.,111, 328;— en aud:Dindenault, Rab., J. IV, i&; Grippemi-

naud, Id,, ibid., V, 44; mauricaud, Brant., Cap. fr., 11. o9, L., — en ement :

asf^oinmement, Rons., IV, 300, Bl.; desgoutemcnt, Moni. , Ess., livre I, 54, G.;

haiiicrochcinent (de l'argot hantcroche), Rab., J. 11, 68; — en esse : bridesse,

Rons.,Bl., II, 180; délicatesse, Pasquier, II. D. T.
;
pilleresse, Rons., I, 109, Bl;

2)restesse, Brant., VIll, 70; — en c«r: aspreiw, Philieul, Œuv.vulg.de Pétrar-

que, 179, lo5o. G.; drogueur, Rab., J. 1,89; mugii^tteur. Bail', le Brauc, 111, 3,

1573, G. ; remparcur, Rab., J. III, 14; — en été : huilcusett', Du Perron, Premier

dise, 253; sei'einité, Brant., VIII, 37; — en ic, erie : buliuerncrie,'^. du Fail,

1548; foresterie, Vauquel., 1555, II, 45; salaiideric, Minul., Vil, 317; — en ier,

ière : moutonnier, Rab., J., IV, 55
;
pastenostrier, Id. ibid., IV, 241 ; aduocatiere,

Id. ibid., VI, 14; chascuniere, Id. ibid., Il, 81 ; tapinaiidiere, Id. ibid, V, 44; —
en ille : poinctille, Branl., IV, 267, Mont., 1. H, 10, G.; — en in: obserwintin,

N. du Fail, I, 131 ;
— en isson : eblouisson. Bail', Am. 77, Nagel; flcarisson, Id.,

P., 38, ibid.; — en olre, air : balançoire, Palsgrave, p. 282, H. D. T.; decro-

toire, Rab., J. ; IV, 13i-; — en ure : enrichissure, Baïf, Am., 183, Nagel.

B. Adjectifs : — en able : uttrayable. Bail", Poés. ch., 28, G.; déplorable ',

Malh., Foés., 29, H. D. T. ; mourable, Rons,, V, 232, Bl. ; — en a/ 2 ; gcantal,

Amyot, Diod., XI, 15, G. ; nuital, Rons., Il, 274, BL; — en urd, art: leschar,

Rab., J. I, 182
;
ptaydoyart, Id., ibid., III, 196; — en astre : sourdastre, Bou-

chcl, Serées, XXI, 269, G.; en asse : chaudasse, Brant., IX, 156; — en aut :

sourdaut, Dict., rimes, 1596 i; — en en, ien, ian : Dodoncen Rons., Bl., IV,

348; Asien, Id., ibid., II, 21
;
2Mlladian Mar., II, 139; hymencan, Brant., IX, 92;

— en er, ier, ère, iere: bocager, Rons., Bl., IV, 357; ramager, Id., ibid., I, 14;

niaiUotini'r, Rab., J. IV, 150 ; semencier, Baïf, Mimes, 1'*^ 3, 1581, G. ; serpentier,

Rons., Bl. II. 3*7; bletiere (Gères), Id. i5id., I, 154; soupière (troupe), Noël du
Fail, II, 81 ;

— en eux ^
: arbreux, Rons., Bl., VI, 126 ; coquelineux, Des Pér.,

Devis, IV, 25, t. 11; embuscheux, Baïf, Am., 1572, f-* 28 v". G.; fascheux,

Marot, Epigr. 58, II. D. T.: fameux, 1552, Ch. Est., H. D. T.; gcmmcux,
Rons., BL, Am., I, 107; tetineux, Id., ibid., IV, 341 ;

— en in : ^ aimaniin, Id.,

Am., 1, 14. ibid.; ardoisin, N. du Fail, 1, 186; gcantin, Rons., Bl., Y, 57; lau-

rierin, Baïf, Po. 41, Nagel; pandorin, Bugn., Er., 73; sandalin, Id., ibid., 19;

— en H : crespelu, Rab., J. IV, 221; fosselu (marqué de fossettes), Rons.,

BL I, 28; lippu, Roh. Est., 1539, II. D. T.; pommela, Rons., BL, I, 135.

G. Verbes : — en er ; charmer, Noël du Fail, II, 363; deluger, Sceve, Del.,

I, p. 26; esc/aue?*, Noël du F., I, 235, II, 34; Bugn., Er., p. 11
;
girouetter, Scève,

De/., I, p. 5 ;
gruer, \d., ibid., XCl\, p. 48 ; se hnrper, Baïf, M. -L., II, 316 ; larronner,

Rab., J., I, 96; montagner (lever ou s'élever en montagne), Rons., Bl. I, 80;

sourcer, Id., ibid., III, 260; taluer, Rab., J.II, 84-; — en asser : diab lassant, Noël

du Fail, I, 190; — en ailler : criailler, Rons. Fr., 1, H. D. T.; rimailler, Dict.

J. déplorer, qui sert de thème est en réalité un mot savant, mais vieu.'c dans

la langue.

2. al est un suffixe ancien, mais phonétiquement irrégulier, la vraie forme est el.

3. Godefroy cite un exemple antérieur de sourdant; il est probable qu'il faut

y lire sourdaut.

i. Ce suffixe a été très employé dans l'école de Ronsard, mais la raison est

qu'il était un des plus répandus jiartout : une seule phrase de Joubert le mon-
trera : Diverses espèces de teigne : teigne bournalière, figueuse, amedosr. terti-

neuse, lupineuse, braneuse, et achoreii<e, Err. pop., p. 335.

o. Il faut ajouter que la Pléiade a fait revivre tous ceux de ces adjectifs on in

qui étaient anciens dans la langue : argentin, ivoirin, 7narbrin, ovin ; l'école de

Lyon les affectionnait déjà. Cf. Mcigret, Gram. 33 r".

HlSTOIHE DE L.\ L.^NGCE. III. Ol
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des rimes, 1596; tirailler, Tb.; — en Hier, pétiller. Du Bel., IV, 45 v», L.; —
en oyer, poudroyer, Rons., Od. III, 10, éd. 1584; rosoyer, Baïf, Mimes, II, f° 107

y", G.; vanoyer, Rons., Bl. I, 389; — en ir ' ; fruitir, Baïf, Poés. ch., p. 1, G.

D. Adverbes.

Altcrement, Pont, de T., Er., III, 32; artistement, Castelnau, Mem., 169,

H. D. T., celestement^, Bugn., Er., XIl, 16; desyoutement, Sceve, Délie, ccxxi;

feinctivement, Bugn., Er. LX, 48; reposamrnent. Du Perr., l'"'' dise,, 21; res-

pondamment, Id., ibid., 68; tacitement, Pont de T., Er. II, 27, tenacemenl,

Bugn., Er., 34 \

E. Substantifs, Adjectifs, Yerbes diminutifs.

Le xvi'' siècle n'a pas inventé l'usage, ni même l'abus; tou-

tefois certains poètes, comme il a été dit ailleurs, se sont laissés

aller à des excès ridicules. Les théoriciens de la langue, loin

de les retenir sur cette pente, ont donné sans observations

la théorie de la formation de ces sortes de mots. Dubois avait

commencé, Meigret {Gram., p. 29, r"), puis ses imitateurs sui-

virent, et Henri Estienne renchérit encore *. Convaincu lui

aussi que les diminutifs tiennent le premier lieu en mignar-

dises, il s'efforça de prouver que nous « y pouuions faire tout

ce que nous voulions, adioutans souvent diminution sur dimi-

nution. » Les brebis camusettes, les arondeleites, les ruisselets

argentelets, ce qui est gracieux ou mièvre, il cite tout pêle-mêle,

si bien qu'il me suffira, sans donner d'exemples, de renvoyer à

son plaidoyer. Au reste il n'est que d'ouvrir Baïf ou Belleau

pour trouver à satiété de ces « faultettes mignardelettes » ^

Les plus nombreux sont ceux en et, ette, elet, elette (ourselet, Rons., Bl., IV,

113; faultette. Des Per., Deuis, XLVi, II. 182); mais on en forme aussi en

eau [enfanteau, Mar., II, 74; cappituyneau, Brant., IV, 324); en ot {chasserot,

Rons., Bl. II, 388); et en on : {bestion, Phil. de l'Orme, H. D. T., Noël du
F., II, 100).

Les verbes sont la plupart en oter (boursicoter, Noël du Fail, Eutrapel, H.

D. T.; souspiroter, Baïf, Am., 68, suçoter, Rons., 498, L.).

1. II y a un certain nombre de verbes en ir nouveaux au xvi' siècle, mais
presque tous sont des composés, comme upoLlvonnir, ensalaudir, Brant., IX, 420.

(Voir plus loin).

2. Le mot céleste est savant, mais ancien; tacite aussi est savant.
3. Les adverbes servent déjà chez les précieux du xvi" siècle à des antithèses

curieuses : ceste vie heureusement inaudicte {Del., 69). Nous verrons ailleurs que
Ronsard à l'adverbe substitue souvent l'adjectif.

4. Voir Precellence, éd. Huguet, p. 90; PlUot, les trouve très élégants (13 V).

0. Ronsard lui-même en a abusé (II, 271) :

Une avelte sommeillant
Dans le fond d'une fleurette

Luy piqua la main tendrette...
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3° Composition par particules.

Avec a: aparessi7\ Du BeL, Mem., 1. VII, f° 234 r°, G. ; apoltronnii\ Mont.,

III, 13, H. D. T. ;
— avec arrière : arriere-main^ Thierry, Dict. fr. lat., 1564,

II. D. T.; arrière-neveu, Mont., I, 19, II. D. T. ;
— avec auant : auant-chien,

Rons., Bl. I, 70; auant-ieu, Id., iljid., II, 127; — avec bien : bicn-chery, Rons.,

Bl., VI, 135; bien-germcux,ld.,ibid.,Y,2'il ;6/ensca/zce,Rob.Est., 1539, H. D. T.
;— avec con : comparoistre, Id., ibid. ;

— avec contre '
: contraccorder, Du Bel.,

II, 10, Nagel; contre-respondre, Rons., Bl. III, 299; — avec de, des : décom-

poser, Calv., Inst., chr., 213, L. ; desgoustcr, Roh. Est., 1539, H. D. l.;dcsordre.

Id., (6/(1; deparesser, Rons., Bl. VI, 48; dereter, Id., I, 123; — avec c, es:

ébranler, Rob. Est., 1539, H. D. T.; cuentaU, Amyot, Ant. 31, ibid.; —
avec en : emparfumer, Rons., Bl. I, 61; embabiller, Noël du Fail, II. 36;

eneauër, Rons., Bl., I, 206; enreter, Id., ibid., Am., I, 82; — avec entre :

s'cntrentendre, Mont., Ess., I. 11, 12, G.; entrevoir, Marg. de Val., Heptam.,

76, H. D. T.; entrecourager, Vigen., Corn, de César, 214, éd. 1576, G.; —
avec mal : malrassis, Rons., Bl. VI, 170; — avec non : non-dit, Id. ibid.,

V, 240 2
;
— avec re . reblesser, Id., ibid.,Ylï, 22 ; restangner, Sceve, Del., LVIII,

p. 40; — avec sous : soussigner, Saint-Gelais, 15. L. ; sous-sei'vir, La Bod.,

Liv. de lavie,lU, 12, 1581, G. ; soui-iiame, Brant., IX, 549 ;
— divec sur : surau-

gmenter, Bugn., Er., 85; surestimer, d'Aubigné, Hist., 111, 354, L.;surnaistre,

Pont, de T., Solit. prem. 34, G.; surpayer. Mont., II, 105, L.; — avec très :

tresluire, J. de la Taille, Blas. de la Marg., G.

4° Composition proprement dite.

A. Deux adjectifs, ou deux substantifs sont apposés :diuin humain, Bugn.,

Er., 99 ; humble-fier, Rons., BL, I, 68; doux grief, Sceve, Del., LXXXVII, p. 43
;

chaude sèche, froide humide, Du Bart., 51 v°, 2° j.; triple-un, Id., l""*^ journ.,

p. 6; — mère cite, Id., Jud., f" 347; homme chien. Id., l'" journ., p. 11 ; Dieu

messager, Rons., BL, V, 360.

B. Un substantif qualifié par un adjectif forme un adjectif composé : pied

vite (Achille), Rons., Bl. V, 65; front cornus, Id., ibid., VI, 372; patepelue,

Rab., J., III, 65; claire voix (hérauts), Rons., Bl. III, 65.

C. Un adjectif pris adverbialement est joint à un verbe pour donner un
verbe doux-souflantes (flûtes), Rons., II, 305 ; inarche-taixl {a.mmed) , Id., ibid. ^,

VI, 65; — aigu-tournoyant ; Id. il)id., II, 79.

D. A un adjectif, un participe, un nom, est joint un substantif qui en

dépend de telle façon que le rapport serait marqué par un cas oblique :

cuisse-né, Rons., V, 235; terre-nez (géants), Id., ibid., V, 237; nuit-volant,

Baïf, Po., 43; cheure-nourri, Id., Vers mes., 2. Nagel*.

E. Un verbe à l'impératif est suivi d'un régime, comme dans cachecoul^z

1. Cette particule est, avec entre, une des plus employées au xvi° siècle.

2. Dès cette époque la particule in se développe aux dépens de non : on fait

inqardable (Rons., BL, V, 271) au lieu de non-gardable; outre semble mort.

Cf. Est., Prec., éd. Hug., 187.

3. Ce procédé, tel qu'il est appliqué dans les premiers exemples, où on est

oi)ligé de construire front comme un accusatif grec se rapportant à cornus :

cornus par le front, n'est pas fran(;ais.

4. Ces composés traduisent des mots grecs comme yaiTjYevrji;, vuxTt7iô).oç, etc.

Ils ai)particnneut presque exclusivement à Ronsard et à son école. Le vieux

français connaissait quelques types comme fervestu que cite H. Eslienne {Précel.

158), mais ce procédé de composition n'a jamais été répandu dans la langue.

L'emploi qui en est fait ici est tout antique.
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qui cache le cou (Rab., I, 47) : chasse-peine (l'or), Rons., Bl. Y, 222; desrobe-

fleur (auette), Id., ibid., IL 14G; donne-vin (été), Id., iOid., V, 187; mnnge-

suiet (Childéric) Id., ibid. III, 235 ; os<e-soi7(échanson). Id., ibid., VI, 343
;
porte-

couronnes (roisj, Id., ibid., YI, 158; rase-tore (vent), Id., YII, 1 19 ; brise-grain

(moulin), Bart., 75 v», 2"=^.; donne-iour (le char), Id., ^ 84 v°. 2'^ j.; porte-

laine (mouton). Id., fo47, 2<=j. : tire-traits (flls), Id., 11 v°, 1''°
j. ; tirasse-contre

(le bœuf), Bart., 3^ s., f° 102 '.

J'ai déjà eu l'occasion de parler de ce procédé. Il a donné

au français un grand nombre de substantifs. Une des principales

innovations linguistiques de Ronsard a été de chercher à faire

de la sorte des adjectifs. Je ne sache pas que Scève se soit avisé

de ce moyen. Au contraire, les adjectifs nouveaux se rencontrent

en foule chez Ronsard, employés souvent avec un art véritable.

Du Bellay, Baïf, en ont fait grand usage ^ et pendant quelque

temps ce fut à qui chercherait là l'équivalent de ces épithètes

imag-ées qu'on enviait si fort à la poésie ancienne. Henri Estienne

lui-même les a acceptées sans répug-nance, en recommandant

seulement d'en faire un emploi judicieux '. Toutefois les adjectifs

composés ainsi étaient trop inusités pour ne pas choquer, et

Du Bartas, qui les aA'ait mis « un peu épais », il en convient

lui-même, se vit contraint de les défendre. En 1596, on faisait

un choix des plus beaux de ses œuvres \ en 1610 ils étaient à

peu près complètement condamnés ^, comme n'étant aucune-

ment propres à notre langue.

5" Formation irrégulière. — Je ne pourrais sans chercher à

déterminer des procédés là oii il n'y a le plus souvent que

fantaisie, essayer de réduire les mots qui en sont issus à des

catég-ories; je dois cependant signaler en passant le développe-

ment considérable de mots excentriques qu'on remarque au

1. Du Bartas entasse souvent ces mots en litanie :

Le feu donne-clarte, porte-chaud, iette-flamme,

Source de mouuement, chasse ordure, donne ame,
2"' Sem., f 89.

2. Voir édit. Marty-Laveaux,!, 337, Pref. de deux livres de V.iLneide. 11 cite pêle-

mêle trois exemples fort différents : pié-somiant, po'te loin, porte ciel.

3. Voir Precel., cdit. Hugnet, to8 et suiv.

4. Voir à la suite du Dictionnaire des rimes de loOtJ.

o. Deimier, Acad. de l'art poétique. 432. Cf. Balzac, II, 702. Un des ridicules île

son Barbon est de croire que l'enthousiasme de la poésie française a cessé

depuis qu'on ne dit plus : la terre porte-moisson, le ciel porte-flambeaux. Cf. à

ce sujet Meunier, Composés f/ui contiennent un verbe à lai mode personnel en

latin, en français, en italien et en espagnol, Paris, 1875. On y trouvera des listes

très complètes.



DÉVELOPPEMENT DU VOCABULAIRE 80o

XVI® siècle. Rabelais n'a pas inventé ces sortes de jeux, puis-

qu'avant Pantagruel, Tory se plaint avec vivacité des « plaisan-

teurs » dont les calembours déchiquètent le langage, autant que

l'argot des jargonneurs le corrompt'. Mais il est certain que les

exemples si nombreux oii sa gaieté contorsionne les mots, ont

séduit tous ceux qui après lui ont cultivé un genre analogue au

sien. Ses jeu n est-ce, et ses janspillliommes ont été imités par

d'autres rieurs. De même ses desincornifistibnler et embureln-

cocquer. Le danger n'était point grand : esperruquancluzeluhe-

louzerilelu, moi^der^egrippipictabirofreluchambuirlurecoquelurin-

timpanement et leurs semblables avaient peu de chance d'entrer

dans le lexique courant.

Il en est tout autrement des composés anomaux faits par

redoublement de la première syllabe. On les croit généralement

propres à Du Bartas. En fait cette idée de répéter l'initiale

« pour augmenter la signification, ou représenter plus au vif la

chose » n'est pas de lui, il l'a prise aux maîtres de la Pléiade;

ba-hatlre est dans l'ode de Ronsard à Michel de l'Hospital
;

flo-jlotter se lit ailleurs dans son œuvre (II, 429, M.-L.). Cet

usage barbare, malgré d'illustres parrains, ne s'est néanmoins

pas répandu.

Italianisme et hispanisme. — Toutes les recherches qui

se poursuivent sur le développement de la culture française à

l'époque de la Renaissance et pendant le siècle qui a suivi, abou-

tissent presque régulièrement à découvrir, chez ceux qui y ont

l)ris une part marquée^ quelque inspiration directe ou indirecte

d'Italie.

On a pu voir dans l'histoire de la littérature qui précède ce

que les écrivains les plus divers, depuis Crétin et Le Maire de

Belges jusqu'à Régnier, les grands et les petits, Marot, Margue-

rite de Navarre, Rabelais, Des Périers, Bouchet, Magnv, Scève,

Ronsard, Baïf, Du Bellay, Jodelle, Pelletier, Ch. Fontaine,

Pontus de Tyard, Desportes, Montaigne, Amyot, Du Bartas, etc.,

doivent aux modèles d'outremonts. Encore serait-ce singu-

lièrement restreindre l'influence italienne que de la considérer

comme purement littéraire. Les savants français n'ont })as

1. Champfleurij, Avis au lecteur.
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moins d'obligation enAoï's les Cardan elles Tartaglia, les artistes

envers le Rosso et le Primatice, que les poètes envers Pétrarque

ou les conteurs envers Boccace. A dire vrai, tous ceux qui

ont pensé, et écrit, ont été, pendant ces cent cinquante ans -

—

qui plus qui moins, suivant les périodes — à l'école de nos

voisins.

Or la plupart des modèles qu'on imitait s'étaient servis, non

du latin, mais de leur vulgaire italien. Pétrarque humaniste

avait sans doute une école, Pétrarque poète des Rimes en avait

une aussi nombreuse. On apprenait la langrue italienne pour

avoir « la communication des bons auteurs italiques » ; or, une

fois qu'on a eu ainsi un contact prolong-é avec les étrang-ers,

il est bien difficile qu'on se retire complètement, comme le

voulait Ronsard, sous son enseig-ne. Toutefois je ne voudrais

pas ici forcer ma pensée; l'italien n'eut jamais sur les hommes
de lettres un ascendant égal à celui du latin ; c'était un parler

vivant, qu'on ne pouvait partant mettre au rang- des langues

vénérables de l'antiquité. En outre, une jalousie nationale, qui

parut de bonne heure, empêcha qu'on reconnût sa supériorité,

et c'était la proclamer que de paraître lui devoir trop. La ten-

dance à l'emprunt fut très sérieusement contrariée par le désir

de ne pas avoir l'air trop barbares et trop pauvres.

Mais si ces pudeurs étaient de nature à arrêter des grens ins-

truits, d'autres causes amenèrent un développement de l'italia-

nisme auquel les écrivains ne pouvaient rien, car il eut lieu en

dehors d'eux. On sait quel long* séjour, souvent pacifique, les

Français avaient fait en Italie ; le contact entre les armées qu'ils

y ont conduites et les populations a souvent été fort intime,

et si nombre d'Italiens dans ces circonstances ont appris le

français, de leur côté les Français — dont quantité étaient du

Midi, et parlaient un idiome assez voisin de celui du Milanais —
se teintèrent au moins d'italien. Le très grand nombre de mots

relatifs à la guerre qui ont alors pris place dans notre vocabu-

laire fait voir assez que l'influence exercée sur nous de ce côté

a été très considérable.

Enfin, comme si tout conspirait à ce moment à multiplier les

contacts, à Lyon, dont l'imprimerie avait fait sinon le centre

mtellectuel du royaume, du moins un second Paris, des colonies
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italiennes, riches, prospères, lettrées, établies à demeure, une

foule de marchands venus, g-ràce au privilège des foires fran-

ches, répandaient dès le commencement du siècle la culture et la

langue italiennes. Quand la politique eut amené à Paris une

reine de la famille des Médicis, et à sa suite toute une « petite

Italie », ce fut au cœur même de la France que le mal — si

c'était un mal — fut porté, et le langage, comme les habits, ne

manqua pas de s'en ressentir.

On a pu essayer de marquer des phases; M. Rathery en

compte deux dans le xvi^ siècle, l'une qui va des origines à la

fin du règne de François I", l'autre qui commence aux environs

de 1550 et se prolonge pendant une trentaine d'années. A vrai

dire, on remarque en effet des périodes où l'influence italienne

s'accentue davantage, telle par exemple celle qui va de la

régence de Catherine de Médicis {15G0) à 1580; mais je ne

crois pas qu'on puisse mettre à part cette vingtaine d'années;

Catherine était en France depuis 1533, et quoiqu'elle y ait long-

temps joué un rôle effacé, son influence n'avait pas laissé dès

l'origine de se faire sentir'. En outre, si on arrivait à fixer des

dates précises à ces influences politiques, ces dates ne coïnci-

deraient plus avec celles des influences littéraires. Souvent les

unes s'accroissent quand les autres décroissent, de sorte que

finalement, quelle que soit l'époque que l'on considère, des

diverses sources qui nous ont versé l'italianisme, on en trouve

toujours une au moins en activité à ce moment. Et il faut bien

prendre garde que ce ne sont pas celles qui ont semblé couler

torrentiellement, qui ont seules fécondé notre sol. A entendre

les plaintes qui s'élèvent autour de 1570, on croirait que tout

le monde italianise; c'est la mode en eflet, mais dans un cer-

tain monde seulement, à la cour; l'engouement des courtisans

dépasse toute mesure, excite de violentes réclamations, la trace

que leurs affectations ont laissée dans le langage est considé-

rable sans doute, et néanmoins l'époque antérieure, où la mode

était moins bruyante et moins excessive, nous a laissé des

italianismes en quantité aussi très notable.

xVu xvi" siècle, pour les raisons d'amour-propre que j'ai dites,

1. Voyez là-dessus d'excellentes pages de Bourriez, Les virrurs polies et la litté-

ralure de cour, Paris, 188G, p. 269 et suiv.
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et pour d'autres encore, dont plusieurs étaient politiques et

même religieuses ', l'italianisme a eu beaucoup plus d'adver-

saires que de défenseurs. L'opposition commença de bonne

heure; on la trouve marquée chez Bouchet, dans les Litterse

obscurorum virornm , chez Budé môme
,

qui prononça un

jour que l'engouement pour les choses d'outremonts devenait

superstitieux : « Gallia transalpInarum ipsa rerum plus quam

et par et utile cupida ».

Toutefois le débat ne fit naître à cette époque ni un livre ni

un pamphlet de quelque importance. En effet, l'opuscule de

Le Maire de Belges qu'on cite souvent, la Concorde des deux

langages, est tout autre chose qu'un exposé littéraire et philolo-

gique. L'auteur a simplement pour but de faire cesser des que-

relles irritantes, et d'amener les deux langues « dérivées et

descendues d'ung mesme tronc et racine a viure et perseuerer

ensemble en amoureuse concordance ». Son rêve serait visible-

ment de voir s'augmenter le nombre des hommes de France

« qui fréquentent les Itales et s'exercitent au langage toscan »,

d'autre part celui « des bons esperits italicques qui prisent et

honorent la langue françoise ». Ces tentatives de conciliation,

ont été inspirées par tout autre ciiose que des soucis d'ordre

littéraire; c'est de la pure ]>olitique.

Au contraire, à l'époque de la Pléiade, les attaques se multi-

plient et se précisent. M. Marty-Laveaux - a cité les vers où Du
Bellay d'abord, Jodelle ensuite (en 1552) ont raillé les termes

alors nouveaux de bravade, soldat, cargue, camisade, longtemps

avant que Ronsard, dans le testament littéraire dont j'ai déjà

parlé, rapprochât les écorcheurs d'italien des écorcheurs de

latin. Dans l'école adverse on n'était pas moins sévère. Le

Quintil n'aimait guère « la singerie de la singerie italiane », et

avant même d'aborder le premier chapitre du premier livre de

la Dejfense, il a trouvé occasion d'attaquer les corruptions itali-

ques % et de marquer net son sentiment. Peletier du Mans, à

propos de tout autre chose, se prononce à son tour contre les

mendiants du bien des autres, qui font paraître la langue souf-

^. Voir (le Maulde, Louise de Savoie, 266.

2. Langue de la Pléiade, p. 178.

3. Édil. Pers., 192. Cf. p. 202, 203, 20i, 206, 212.
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freteuse, en prétendant la revêtir toujours des plumes d'autrai'.

Grévin, dans sa comédie des Esbahis, composée sur l'ordre de

Henri II, mais qui ne fut jouée que le 16 février 1560, inséra

une satire mordante d'un bravache italien, et si le valet qui le

nargue y raille son allure de capitan, il ne s'y moque pas moins

de son baragouin, qu'il contrefait.
^

Quelques années après, en lo6o, la vraie bataille s'annonçait

dans la préface de la Conformité du langage françois avec le

grec de Henri Estienne. Ce livre paraît destiné par son titre, et il

est en efîet consacré à démontrer tout autre chose que la possi-

bilité pour le français de se passer d'emprunts italiens. Toute-

fois la conclusion dernière qu'Estienne tirait de la parenté de

notre idiome et du grec aboutissait encore à la condamnation

de la langue rivale. Car son raisonnement complet était le sui-

vant : « Le français est la langue la plus voisine du grec ; or le

grec est la reine de toutes les langues : donc la française est la

seconde ». Si le syllogisme n'est pas posé ici en bonne et due

forme, il le sera ailleurs. Estienne établira qu'il se déduit invin-

ciblement de la majeure une fois démontrée ^

Au reste, s'il ne tire pas de l'ensemble de son livre des conclu-

sions immédiates sur la hiérarchie des langues, il nous expose

nettement ce qu'il pense dès ce moment des « mauuais mesna-

gers, qui, pour auoir plustost faict, empruntent de leurs voisins

ce qu'ils trouueroyent chez eux, s'ils vouloyent prendre la peine

de le cercher» *.

1. Dial.de l'Orthof/r., p. lO't; 1355.

2. Voir Ane. Th. franc., Jannet, 1855, IV, 314.

3. « Car tout-ainsi que quand une dame auroil acquis la reputalion d'eslre

perfaicte et accomplie en tout ce qu'on appelle bonne grâce, celle qui approche-
roit le plus près de ses façons auroit le second lieu : ainsi, ayant tenu pour
confessé que la langue grecijue est la plus gentile et de meilleure grâce qu'au-

cune autre, et puis ayant monstre que le langage François ensuit les iolics,

gentiles et gaillardes façons Grecques de plus près qu'aucun autre : il me semliloit

que ie pouuois faire seurement ma conclusion qu'il meritoit de tenir le second
lieu entre tous les langages qui ont jamais esté et le premier entre ceux qui
sont auiourd'huy. » {Prccel., édit. Huguet, 34.)

4. '< Encores, s'écrie-t-il, faisons-nous souucnt bien pis, quand nous laissons,

sans sçauoir pourquoy, les mots qui sont de nostre creu, et que nous auons en
main, pour nous seruir de ceux que nous auons ramassez d'ailleurs. le m'en
rapporte à manquer et à son (ils manquement, à hasler et à sa fille bastance, et

à ces autres Ijeaux mots, à fimprouiisle, la première voile, grosse intrade, un
grand cscorne. Car qui nous meut à dire manquer ai manquement, plustost que
défaillir et de/aulf! hasler et bastance, plustost que suffire et suffisance'! Pour-
quoi trouuons-nous plus beau à l'improuiste, que au despouruen'i la première
volte que la première foisi grosse intrade que gros reuenW! Qui fait que nous
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La sortie est très vive, et rindignation d'Estienne si i^randc

que, mêlant une question de patriotisme au débat, il met déjà

en avant ce mauvais argument, qu'en voyant les courtisans

« emprunter d'Italie leurs termes de guerre, laissans leurs

propres et anciens », on en viendra a penser « que la France

ait appris l'art de la g-uerre en l'eschole de l'Italie ' ». Dès ce

moment on sent à l'àpreté de son ironie, à la violence de ses

reproches, que si « personne de meilleur loisir » ne s'y applique,

il reviendra à ce propos.

Et en efîet, après une période de douze ans, il lança coup sur

coup les Deux dialogues du nouueau langage fronçois italianizé et

autrement desguizé (1S78), et la Precellence du langage fran-

çois (1579) ^ Le premier de ces livres s'attaque aux courtisans

écorcheurs d'italien. Mélange hétérog'ène de doctrine et de satire,

de pédantisme et d'esprit, comme presque tous les livres français

d'Estienne, coupant la dispute philologique d'une anecdote, et

appuyant la moquerie de considérations grammaticales, il peint,

conte, caricature, invective, discute, et argumente tour à tour.

On cite toujours l'amusante parodie du langag'e italianizé dans

laquelle Jean Franchet, dit Philausone, gentilhomme Courtisa-

nopolitois, expose aux lecteurs tutti quanti la rencontre dont le

récit fait l'objet du livre. Il y a, au début, nombre d'autres mor-

ceaux de ce style '\ 3Iais bientôt le ton chang-c. Estienne, une

fois le langage de Philausone connu, quitte cette manière de

railler, renouvelée de l'écolier limousin, il prend un à un les

prenons plus de plaisir à dire : il a receu un grand escorne, qu'à dire il a receii

une grande honte ou diffame ou ignominie ou vitupère, ou opprobre'! » {Conf., 22.)

1. Voir Conformité, Préf., p. 28 et suiv.

2. Le titre exact des dialogues est : Deiir dialogues du nouueau langage Fran-
çois, italianizé, et autrement desguizé, pri/icipalement entre les courtisans de
ce temps : De plusieurs nouueautez, o ont accompagné ceste nouueauté de

langage : De quelques courtisanismes modernes, et De quelques singularilez

couriisanesques.

3. « l'ay bonnes iambes (de quoy Dieu soit ringratié), mais i'ay batu la strade

desia tout ce matin, et n'estoit cela il me basleret l'anime d'accompagner
vostre seigneurie partout où elle voudret... Sa maison est fort discoste, prin-

cipalement pour un homme qui est desia un peu slraque comme ie vous ay dict

que i'estes. Toutesfois ie ne crain pas tant la fatigue du chemin, comme i'ay

peur que nous ne le trouuions pas in case. Mais (pour ioucr au plus seur)
i'enuoiray mon ragaseh, pour en sçauoir des nouuclles)... Prenons un autre
chemin, de grâce. Car ce scret une discorlesie de passer par la conlrade où est

la case des dames que sçauez, sans y faire vne petite stanse, et toutesfois, ie ne
suis pas maintenant bien acconchc pour comparoir deuant elles. » Dial., p. 44,

édit. Liseux.
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mots, les prononciations, les expressions de la cour, tous les

barbarismes des « Romipètes », les analyse, et les examine avec

une sévérité qui ne se lasse pas.

La verve ne manque pas dans les ripostes, ni l'esprit dans la

discussion, mais celle-ci eût certainement gagné à être plus serrée.

Le xvi" siècle ne craignait pas les gros livres. Estienne a abusé

ici de cette indulgence ; il s'égare volontairement à chacjue ins-

tant dans des digressions et des redites, et semble moins que

jamais se douter qu'il ferait plus piquant en faisant plus court.

Singulier défaut chez un homme que des travaux écrasants lais-

saient à peine respirer; il écrit comme on flâne!

Sa science se trompe aussi })arfois. On pourrait discuter avec

lui si certains mots qu'il considère comme des italianismes, bal,

coijon, ne sont pas anciens dans le français, ou ne lui viennent

pas de ses dialectes, si vocable est italien ou latin; il est certain

que lisle est allemand, et non emprunté à l'italien lista, que

corporal n'est qu'une corruption de caporal, et non une forme

antérieure, etc. Mais en général Estienne, qui possédait à fond

l'italien \ voit juste et clair % de sorte que son livre — quoiqu'il

faille se défier de l'imagination créatrice de l'auteur — demeure

aujourd'hui encore le relevé le meilleur des farcissures, dont la

mode de ce temps avait bigarre le langage.

La Precellence n'est que le projet d'une œuvre plus vaste, que

le roi Henri ÏII avait demandée à Henri Estienne, revenu en

France, et qui no parut jamais ^ Ce livre ne répète nullement le

précédent; il le continue, encore bien différemment. En eflet,

considérant que l'engouement des « gaste-françois » venait en

dernière analyse d'une admiration plus ou moins consciente

que l'on professait pour la langue italienne elle-même, Henri

Estienne voulut ruiner cette superstition. Jusque là les Italiens

l'avaient entretenue, les Français, sans la subir tous, n'aA'aient

\. Confonn., p. io.

2. Il est curieux cependant qu'on puisse lui-même le prendre en flaijrant délit

d'italianisme. Ne donne-t-il pas dans la Precellence, parmi les synonymes
iVaimre qu'il entasse pour prouver la riciiesse du français, le mol de rncle-

denare; racler est français, mais denare n"a-t-il pas été influencé i^ar l'ilalien

danaro

1

3. Le titre exact porte : Project du livre intitulé De la precellence du laiir/ar/e

François; Paris, Maiiierl Pâtisson, imprimeur du Hoy, liil'.l. Cf. l'épistre au Uoy,

début.
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guère osé revendiquer que l'égalité avec eux. C'est encore le

point où se tient Mathieu '. Mais Henri Estienne va plus loin,

il ne se défend plus, il attaque, et prétend démontrer à l'hon-

neur et au « proufit de sa nation, que la langue française

surmonte toutes les vulgaires, et pourtant mérite le titre de

precellence ». Je renvoie le lecteur curieux de connaître son

argumentation à son livre môme, devenu, grâce à deux éditions

modernes, tout à fait commun \

Dans l'ensemble elle est telle qu'on pouvait l'attendre, c'est-à-

dire vaine au fond, les langues ne pouvant être estimées d'après

une mesure commune, telle aussi qu'Estienne pouvait la faire,

riche en observations justes et en même temps semée d'er-

reurs, qui proviennent non seulement des défauts de la méthode

philologique du xvi'' siècle, mais de la passion et du parti pris

de l'auteur.

Dès le début, après s'être appuyé sur le témoignage de Bru-

netto Latino, que j'ai cité moi-même (16) ^ il allègue en faveur

de sa thèse ces deux raisons singulières que « nous auons nos

langues plus a deliure que les Italiens pour prononcer les mots

grecs et latins que nous empruntons, sans les deprauer » ,
puis que

« nous auons un langage qui n'est point subiect à tels change-

mens qu'on voit auenir au leur, et à une telle incertitude. »

(18 et s.) On ne saurait guère aller plus loin dans le paradoxe.

Et cependant l'auteur se surpasse aussitôt, quand il aborde les

points essentiels du débat. Il veut examiner successivement

lequel des deux langages est le plus grave, lequel est le plus

gentil et de meilleure grâce, lequel est le plus riche (37). Et

comme il prétend ne rien céder, sur aucun point, il conteste à

l'italien des avantages incontestables. Pour trouver l'équivalent

d. " La langue italienne a deux souueraines grâces. L'une, de quoy son usagj
est assigné en un certain quartier du pays : ou les femmes et les enfans, les

gens de ville et de village, les scauans et les ignorans parlent également, et de
rondeur de bouche : sans difTerence. L'autre grâce est, dequoy les mieux aprins
du pays, et les plus grands personnages en scauoir luy ont fait l'honneur de la

coucher sur le papier... de sorte que si elle se veult contenter de l'égalité, nous
luy accorderons tresvolôtiers : si elle veult passer oultre, et auoir le pardessus,
il faut aduiser à ses raisons. El si elle nous presentoit pour ses tenans Machiauel,
messire P. Bembe, Cardinal, Balthasard de Cliastillon, l'Arioste, lean Boccace,
François Pétrarque, et le Dantes, il seroit besoing d'auoir la voi.x bonne et forte,

et les reins fermes pour soustenir contre eu.x. > Devis (1572) 1 v", 2 r".

2. Voir l'édition de Feugère, Paris, 1830, et celle de E. Huguet, Paris, 1896.
3. Les chiffres se rapportent à l'édition Huguet.
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lie l'accent mobile, il va chercher les différences de quantité, qui

sont entre des mots comme race et grâce, matin et malin, sou-

tient que le français se prête aux vers mesurés, que du reste les

atones qui suivent l'accent dans les mots italiens sont une gène,

une cause d'irrégularité et de pesanteur, non un élément de

gravité (38-46). Sur le chapitre de la gentillesse, mêmes préten-

tions (65-104). Les finales sonores en o et en a, loin d'être sui-

vant lui la délectation de l'oreille délicate, lui semblent

ennuyeuses par leur fastidieuse répétition; il n'est pas jus-

qu'aux diminutifs, qui « tiennent le premier lieu en mignar-

dises -a, qu'il ne juge chez nous plus agréables et plus nombreux

que chez nos rivaux. A propos de la richesse (p. 104-253)

Estienne s'illusionne bien encore, par exemple dans la compa-

raison qu'il fait des mots, des expressions et des phrases, qui

peuvent traduire le grec èy-sipo^, ou des façons de parler concer-

nant les devoirs des citoyens envers la chose publique. Du moins

il connaît à merveille les ressources du français, et il met en belle

lumière tout le trésor des expressions imagées, que notre langue

doit à la chasse, aux métiers, à certains arts comme la politique.

Il sait en outre où elle peut puiser ce qui lui manque, quelle

réserve elle possède dans ses procédés de composition, dans ses

dialectes et dans son passé. Tout cela ne prouve rien contre

l'italien, mais jamais du moins, avant Estienne, on n'avait si

bien ni si copieusement décrit les richesses de notre langue.

Malheureusement, quittant ce terrain solide, l'auteur s'égare

dans d'absurdes revendications. Il prétend retrouver nos

dé[)Ouilles dans une foule de mots italiens, testa, gamba, iniravi-

glia, que les deux langues ont gardés du fonds commun du

latin populaire. Cette partie, où Estienne se trompe presque

partout, est la plus mauvaise de son livre. La fin ne le relève

guère; ce n'est qu'un retour à son éternel plaintif au sujet des

mots de guerre écorchés de l'italien.

Malgré toutes les réserves que j'ai dû faire, l'ensemble de la

polémique d'Estienne a été redoutable. L'adversaire de l'italia-

nisme était bien armé et frappait ferme, quelquefois à tort et à

travers, mais même les coups qui ne portent pas ont leur effet

dans la bataille. Depuis le « crime italien » de la Saint-Barthé-

lemv une réaction très nette se manifestait contre les choses
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d'outremonts. En ce qui concerne le langage, Estienne a eu

l'honneur d'être un des chefs ; et derrière lui on vit bientôt se

produire d'autres protestations. L'année même oîi paraissait la

Precellence, Laurent Joubert se plaignait à son tour de ce « barra-

gouin, contrefait et composé des mots corrompus d'une part et

d'autre, qui ne sont ja purs Français, ne Espagnols, ne Italiens *.

Un peu plus tard Noël du Fait se faisait l'écho des mêmes plaintes

dans ses Contes et Discours d'Eiitrapel. Toutefois l'accalmie vint

bientôt. Les circonstances politiques ayant changé, la mode

italienne fut abandonnée, pour reprendre seulement plus tard

et sous une forme qui devait beaucoup moins atteindre la

langue. Celle-ci était sortie, comme dit H. Estienne, du mau-

vais passage.

B. VHispimisme . — Il s'en faut de beaucoup que l'influence

de l'Espagne égale au xvi" siècle celle de l'Italie. Ni en science

ni en littérature les auteurs espagnols n'avaient été assez émi-

nents pour trouver en France la foule d'imitateurs qu'y trou-

vèrent les Italiens, et assurer à leur langue un prestige sem-

blable. D'autre part les relations entre les deux nations, tout

en étant nombreuses, ne sauraient se comparer au commerce

ininterrompu qui s'entretenait par-dessus les Alpes. L'une de

nos voisines nous pénétrait seulement, pendant que l'autre nous

envahissait ^

L'Espagne prendra sa revanche plus tard, à la fin du

xvi" siècle, et au commencement du xvu"; mais à partir de 1605

la langue a été mise à une discipline très sévère, dont la règle

principale est qu'il faut se contenter des mots indigènes. La

mode espagnole sévira donc, quand la langue sera à peu près

hors de ses atteintes; pendant les deux premiers tiers du

xvi'' siècle, il est visible qu'on éprouve à peine le besoin de se

défendre de son ascendant.

On le voit bien à l'attitude que prennent vis-à-vis de la langue

castillane les champions les plus ardents de la pureté du français.

Mathieu en parle assez dédaigneusement; » il lui semble, sous

1. Bial. de la cacographie française à la suite du Traité du ris. p. 383.

'1. Voir sur VEspagne en France l'excellent article de M. Morel Fatio, Et. sur
l'Espagne, l" série, 1-108, 2° éd., 1895. Cf. Lanson, Revue d'histoire litiéraire de
la France, 1896, 45 et s.
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correction, qu'elle sent encore le vieil ramage du pays ' ». Il ne

la trouve pas « de grande estendue, pour discourir à tous propos

et de toutes matières », mais pauvre et stérile, « contente des

façons du pays ». Estienne ne paraît pas plus alarmé. Il escar-

mouche bien ça et là contre l'espagnol, prétend exercer sur

lui quelques reprises, lui redemander manera, merced, qu'il nous

croit dérobés, avec quelques autres mots; mais en réalité les

prétentions à la prééminence qu'il l'accuse d'afficher ne lui ont

jamais paru, je crois, très sérieuses. - Chaque fois (ju'il parle

de « renger les Espaignols », c'est d'un mot bref, comme on

parle d'une chose facile. Si l'engouement eût été comparable à

celui qu'on montrait pour l'italien, ce « vrai françois » eût parlé

d'un autre ton, et partagré un peu mieux ses coups.

En fait, ni les imitateurs ni les traducteurs même en général

ne s'étaient laissés aller à beaucoup entrelarder leur français

d'espagnol. Le livre le plus répandu de toute la littérature de nos

voisins avait été le roman A'A^nadis, et des Essars, qui a com-

mencé à le traduire, est un écrivain relativement très pur, qui

archaïse plus volontiers qu'il n'emprunte. Il cherche à adapter

son langage à l'original, au lieu de transcrire celui-ci. Ce n'est

pas à dire que tous les écrivains aient observé pareille réserve.

Brantôme avait voyagé en Espagne, il avait accompagné les

troupes de Philippe II, et il étalait volontiers à côté des termes

italiens « le gentil parler espagnol » ,
qu'il possédait aussi bien que

son «franciman ». D'autres, sans y mettre cette jactance, se sont

laissés aller ; la guerre a mis en contact les deux peuples, et le

résultat a été qu'un certain nombre d'hispanismes se sont glissés

dans le français, quelques-uns y sont même demeurés

^

1. Deuis, 1572, 2 r''.

2. Conform., p. 233 et sv.

3. Ronsard, dans la Préf. de la Frcuiciade, vent qu'on apiirenne l'esiingnol

comme l'italien; Du Bellay ne les sépare pas non plus.

Je ferai, avant de donner aucune liste, des réserves analogues à celles que
j'ai faites un jiarlant des mots dialectaux. Il est d'abord souvent très difficile de
savoir si un mot est franrais, ou provençal, ou espagnol ou italien. C'est le cas de
certains mots en ade,v\ne. fois ce suffixe entré dans le français; de certains verbes

même, comme parangonner, qui peut être aussi l)ien dérivé de paranc/on, déjà

entré dans la langue que de paranconare. Paragone (espagnol) semble la forme
primitive; parangon entre en français au xV siècle (V. Chansons, éd. G. Paris,

p. 104); parangonner est seulement du xvi' siècle. {Hons. I, 5 et 380, M.-L.) On
hésite souvent tout au moins entre plusieurs de ces origines : rien dans la

forme de escamper (le v. fr. dit eschamper) n'indique s'il est pris du provençal
escampar, de l'espagnol escampar, ou de l'italien scampare. Et il est souvent
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Je classerai ici, comme plus loin, pour le latin, les emprunts

en diverses catégories '
:

1" Expressions faites Je mots français, mais rapprochés sui-

vant un modèle italien ou espagnol.

Brantôme dit de la sorte voir dire pour oiur dire, et nous savons par

H. Estienne que plusieurs Italiens disaient veder la messa (II, 160). Com-
parez estre en cervelle, Brant., IV, 221 (^ ital. st'ir' in cervello). H. Estienne

a poursuivi de ses moqueries un très grand nombre de ces phrases, imagées

ou non : Cela sera pour me faire entrer au paradis de mes désirs, il parle

divinement bien, il a le diable au dos, etc. '^.

Se mettre en mire est de la même façon construit sur l'espagnol estar a

la mira (Brant., VII, 65 3).

2° Mots influencés dans leur forme.

a. Par l'italien : balzan (refait sur bahano), y. fr. bancent, 01. de Serres,

IV 10, H. D. T.; canaille {canaglia), v. fr. chiennaille, Roh. Est., 1539, ibid.;

caltif [cattivo), fr. pop. chetif, fr. sav. captif. II. E., Dial., I, 39. Brant., I,

69; caualerie (cavalleria), v. fr. cheualerie, II. Est., Dial., l, 26, 110, 292. La
Boëtie, 172, L.;courtesie {cortesia), fr. courtoisie, H. Est., I, 43*; cscars

d'autant plus téméraire d'écarter les influences des dialectes de langue d'oc

que dans bien des cas les intermédiaires qui nous ont apporté les mots nou-

veaux parlaient un dialecte de cette langue. En italianisant, ils gasconisaient

encore.

Dans d'autres cas plus simples, on n"est pas moins embarrassé. Brantôme
italianise et espagnolise. D'où lui vient son escalier Y\, 142 {=: escalader, v. fr.

escheler)1 de l'espagnol escalar ou de l'italien scalarel Buncade est passé chez

Belleau (II, 22 M.-L.). Faut-il le rapporter à l'italien bancata, ou à l'espagnol

bancada"! La première hypothèse est la plus vraisemblable; mais il est dange-

reux en pareille matière de prononcer d'après des considérations générales.

Enfin on se trouve même quelquefois très empêché de décider si un mot est

pris aux langues néo-latines ou au latin lui-même. Case était italien dans la

bouche des courtisans, au dire d'Henri Estienne {Dial., I, 4.5) ainsi que caver,

fastide, stomacher (se) {Ibid. 1, 3, 44, 49). Mais Rabelais (I, 241, M.-L.) a pu

emprunter aime et campana d'abnus et de campana, aussi bien que de l'italien

almo et campana; pedicant est dans Ronsard, V, 338, M.-L. Faut-il y reconnaître

l'italien predicante, ou le latin d'église prœdicans, si usuel au xvi' siècle? On
pourrait citer nombre de mots qui prêtent à semblables divergences de vues :

.se iacler, lentilude, horlolan.

i. J'écarte tout ce qui est de l'italien ou de l'espagnol pur, non francisé :

A'ùne (H. Est. Dial., 1, .j4); andar vie (N. du Fail, I, 175); // 7>ic bnste Vanime

(H. Est., Dial., \, 44, M 2, 1 39) ; Madesi (kl., ibid., 1, 45) ; in fruHola (Id. ibid., 1, 23) ; in

gambe, (N. du Fail, II, 50); inarlel in teste, (H. Est. Dial., I, 3, 44, Cl, 112, 113);

mezze partie (Brant., V, 214); prime del monde (Noël de Fail I, 74), tout en

reconnaissant que des italianismes sont entrés tout crus dans le français : opéra,

piano, etc.

2. A relever celle-ci : « le me jtris à fantasier en mon lict et mouuoir la roue

de ma mémoire» (H. Est., Z)m/., II, 116). Elle est textuellement au début du

Champfleury de Tory. Voir les Dialor/ues, 11, passim.

3. Dans le même ordre d'idées, il faut ajouter que l'influence italienne ou espa-

gnole rend l'emploi de certains mots plus fréquents; témoins; seigneurie, baiser la

main, qui se retrouvent à chaque instant dans les compliments des courtisans.

4. A vrai dire, il ne s'agit ici que d'une différence de prononciation de oi,

prononcé e par les courtisans.
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scarso), fr. cschars, Braiit., VIII, 23; fauoreg'jcr (favorefjQiare), fr. favoriser,

H. Est., DiaL, I, 4; r/hirlande (ghirlanda), v. fr. garlande, Rons., I, 34, M.-L.
;

iriamourc (binainorato), fr. énamouré, IL Est., DiaL, I, 4o; misser, fr. mes-

sire, Des Pcr., J. Deuis, XXIV, II, 110; past. (pristo), fr. past prononcé pàt S
Est., DiaL, I, .3. Brant., VI, 388; pedestal (pedrstallo), v. fr. piedestaL Du
Bell., II, 281, M.-L.; ragioner {ragionare), fr. raisonner, IL Est., Dta/., I, 3,

47; tramontane (tramontana), v. fr. tremontane, Du Bel., I, 233, M.-L.

b. Par Tcspagnol : conquister (refait sur conquistar), fr. conquester, Brant.,

I, 202; galardon (galardon), fr. : guerdon, guerredon, Brant., Dam. gaL,
i'^" Disc. G.

;
gidterre {guitarra) « qu'on souloit nommer gidterne ». N.

du Fail, I, 128.

3° Mots influencés dans leur sens :

fl. Par l'italien : créature (d'après creatura) = homme soutenu « auancé
en bien » par un autre, IL Est., DiaL, II, 103; créé [creato) = discipliné,

élevé, Brant., III, 143; se demander [ù domandare) = se nommer. Des Pcr.,

J. Denis. XXII, II, 99; degousler (dcguslare) = goûter, Brant., IX, 492;

fermer (fermare) = s'arrester, H. Est., DiaL, l, 43, cf. God.; forestier (fores-

tière) = étranger, Id., ibid., I, 67, 96. Cf. God.; liurer (livrare) = délivrer,

Brant., II, 176; manche [mancia) r= pourboire, Babel. J., III, 38; passager

(passagiere) = passeur. Du Bel., III, 48 L., Brant., VI, 118.

b. Par l'espagnol : brauesse (d'après bravezza, furie, témérité-. Brant.,

II, 380; muscle (muslo) =: cuisse, Id., I, 236; romance (romance) =i chanson
populaire, Id., VII, 162^.

4° Mots empruntés directement :

a. Italiens* : accort = accorto (avisé), Baïf, IV, 96, M.-L.; cf. Pasq., Rech.,

VIII, 3. IL Est., DiaL, I, 36, 110; accortesse = accortezza, Jod., II, 78, M.-L.
;

adoulorer (s') = addolorare, Brant., IX, 373; altesse = altezza, Rons., VII,

322, IL D. T.; arcade = arcata, Dorât, 23, M.-L.; (h)arguebuzade = archibu-

ziata, Belleau, II, 428, M.-L; artisan = artigiano, Rab., III, 1, H. D, T.;

assacin = assassina, IL Est., ApoL, I, 333; assassinateur = ass'jssinatore,

Rab., Pant., III, 2, H. D. T.; bagatelle = bagatella, Cotgr., Dict.; baguette

= bacclietta. Mont., III, 284, L. ; balcon ^= balcone, Ph. Delorme, Arch.,

VIII, 20, IL D. T.; baldachin (baldaquin) ^ôa/dacc/tùio, Rab., IV, 31, IL D.T.;

bancquc^banca, Ra.b., J.,\], 23; bancqueroup>te^banca rotta, Id., /5iY/.,VI,

13; barizcl = barigello (offic. de police), Brant., III, 43; barque = barca, J.

Le Maire, IL D. T.; baster = baslare, Rab., HI, 17, H. D. T. Noël du Fail, I,

103 (Cf. Est., DiaL, I, 3. 23, 49, 32); batifoler, de battifolle, Baïf, Mimes,

H. D. T.; bécarre =z bequadro, Rab., III, 38, H. D. T.; belvédère = belvé-

dère, J. Le Maire, H. D. T.; bidet = bidetto (pistolet de poche), Paré, IX,

1. Rabelais emploie past (I, 81). Est-ce la forme italienne ou la française?

2. L'espagnol et l'italien concourent à donner au mot b'-ave deu.x: sens diffé-

rents : Joli, vaillant.

3. Le latin agit de son côté sur certains mots romans; ainsi camerisle, venu
de l'espagnol camarista, qui signifie originairement camarade, subit l'influence

de caméra ^= chambre.
4. Le xiv" siècle avait déjà (jnelques mots italiens : ôandiere, brigade, etc. Le

XV" en a sensiblement plus : rjiialibre, 1478. DelbouUe, H. D. T.; Cf. Est. DiaL,

I. 56; Concet^=concetfo, Ei\ des Quen., H. D. T.; citadin= cilladino, Perceforest,

lY, 3, L.; estrade, Monstrel. Chron., 270, H. D. T.; Cf. Est. IHa'., I, 63, 64; poste

= posta fguise) lil", Ordon, X, 427, d. God. Cf. Est., DiaL, 1, 66.; usance =
itzanza, Conim., II, 7. L., Cf. Est. DiaL, I, 3i, 4i; Noël du Fail, l, 135.

IIlSrOIRE DE L.V LANGUE. lit. 0^
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préf., II. D. T. ; hlanqiie = hianca, Montaiglon, Ane. pocs. fr., lll. 274,

H. D. T.; Brant-, IX, 222; bosquet = boschctto, R. Est., 1559, H. D. T.;

boucon = boccone (morceau), Marot, V, 70; Brant., III, 245; bouffon = buf-

fone, Marot, IV, iCo. L; II. Est., Dial., I, 71, 81 ; Jod., II, 218, M.-L. ; bour-

rache {bourrasque) = borrasca, Rem. Bel., II, 252, H. D. T.; brauade =
brauata, Noël du Fail, I, 81 ; braue = bravo (joli), Des Per., Poés. I, 58;

brauigant=^braveggiante, Brant., VII, 213; brusq = 6ri/8co, Rab., J., V, H6,
H. D. T.; buffe = bnffa (haut de la visière), Brant. III, 137; bulletin =
bullettino, Marg. de Val. Heptam. 12, H. D. T.; burler (se) = burlarsi, H.

Est., Dial., I, 4, 206; burlesque = burlesco, Ménippée, I, 256, H. D. T.;

busc= buscOy Montaigl., A?îc. poés. fr., XIII, 50, H. D. T.. Noël du Fail, 1,62;

cabinet = cabinctlo, te.xte de 1528 dans Gay, Gloss. arch. H. D. T.; cabriole

= capriola. Mont., I, 25, H. D. T.; cabron = cabrone (peau de bouc), Brant.,

VI, 156; cadence =: cadenza, Guill. Michel, 1540, H. D. T.; Dorât. 54,

M.-L.; cadene = cadena, Jodel., II, 48, M.-L.; cadre = quadro, Rab.,

Scioinach., H. D. T.; caisson = cassone, M. du Bellay, Mem., 9, Ibid.;

calçon = cahone, Est., Dial., I, IB'i-; camisade = camiciata, Rab., IV, 32,

H. D. T. ; camisole = camiciola, texte de 1547 dans Gay, Gloss. arch.,

Ibid.; camp = campo, Marot, Epitr., Ibid.; caporal r= caporale, Rab., IV,

64, Ibid.; caprice = capricio, II. Est., Dial., I, 50, 139, Brant., IX, 186;

carcasse = carcassa, Rons., Odes, II, 17, II. D. T. ; caresse = carezza,

Rob. Est. 1549, ibid. ; cartiger = carteggiare (manier des cartes, des
livres), Brant., V, 155 ; carnaual = carnevale, Mel. de Saint-Gelais, II,

221, H. D. T; carolle = carola, Rab., J., 202; carrière = carriera, Amyot,
Philop., 31, II. D. T. ; carrosse = carroccia, texte de 1574, Gay, Gloss.

Ibid. ; cartel = cartello, Carloix VIII, 20, ibid. ; cartouche = cartoccio,

Id., VI, 15, ibid. ; casemate = casamalta, Rab. III, Prol., ibid. : char-

latan = ciarlatano, Jodelle, II, 196, M.-L.; H. Est. Dial.. I, 70, 71, 81;

circonder -j^ circondare, Moulue, II, 450; concert ^ concerto, Pasq. licch.,

VIII, 3. II. D. T.; contraste = contraslo, Mont., II, 3, ibid.; courtisune =
cortigiana, Cf. II. Est., Dial., I, 91, 230; Du Bel., II, 374, M.-L.; cwjrassine

= corazzina, Brant., VI, 327; debolezze = dcbolezza, Id., IX, 22; dcscalse =
discalcio (déchaussé), Brant., X, 91; disgrâce = disgrazia, 1564. Thierry,

Dict., II. D. T.; cf. Est., Dial., I, 151; disgracier =^ disgraziure, Guéroult.

Chron. d. emp. H. D. T.; cf. Est. Dial., I, 150; doue = donna, Marot. I, 183,

Noël du Fail, I, 50; duellian = ducllante, Brant., VI, 303; douche = doccia,

Mont., Voyage, G. Suppl', II. D. T.; embarrasser = imbarazzare. Mont., I, 9,

ibid.
; embuscade ^=imboscata, Roh. Est., 1549, II. D.I., ibid ;enamouracher (s')

= innamoracciarsi, Brant., IX, 577; cncapricer = incappricciarsi, Id., III,

12; csbarbat= sbarbato {imhei-hG), Id.,I, 241 ; escadron ^^squadrone,L Marot,

Voij. de Gènes, H. D. T.; escalade ^ scalata, Ilaton, Mém. ['ûd'^. Ibid.; csca-

lJade=zscappata, Mont., III, 9, ibid.; escarcelle= scarsella, II. Est., Apologie,

II, 230, ibid ; escarpe ^= scarpa. Le Plessis, Eth. d'Arist., ibid.; escorte^
scorta, M. Scève. God. Comp', II. D. T., cf. Est., Dial, I, 60; espalier =
spalliere, 0. de Serres, VI, 20, II. D. T.; estacade = steccata, Mont., III,

4, Ibid.; eslafier = staffiere, Baïf, V, 114, M.-L. (Ce mot est blâmé par
Mathieu en 1572, Deuis, 29 r*^; cf. Est. Dial.,l, 23); eslaphilade = staffîlata,

.lod., I, 72, M.-L. ; IL Est. Dial., II, 2&-2: estocade = stoccata, Noël du Fail, I,

116; escorne = scorno, Brant., I, 228. Cl'. IL Est. Dial., I, 48, 136; II, 169;

estrette = stretta, Brant., II, 259; Mont., livre I, 42; extraponti7i=^ strapo7i-

tino, Brant., V, 234; façade = facciata, Ph. Delorme, G. CompP., H. D. T.;

faïence =: faènza, Journal de l'Estoile, G. Compl'., ibid.; fantassin = fan-

taccino, H. Est. Nouv. lang., I, 344, ibid.; fantesque z= fantcsca (servante),

Brant,, IX, 261; faquin = facchino, Rab., J., III, 180; festin = fcstino,

Rob. Est., 1549, H. D. T.; filtre = fillro, Paré, XXVI, 10, ibid.; forçat =
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forzalo, 1548. Ordon. L.
; forfanterie = furfanteria. Paré, XIX, 32. H. D. T.,

ce. Livet, Dict. de Molière; fougue = foga, Mont., I, 48, II. D. T.; fré-

gate = fregata, Rab., J., V, o3; gabion = gabbione, Montaigl., Ani;. poé)i.

fr., IV, 62, H. D. T.; gallere = galera, Seyssel, H. D. T.; garbe = garbo,

Rons., III, 227, M.-L , Cf. Est. DiaL, I, 3, 34, 49, Branl., VI, 212; gazette

= guzzetta, d'Aub., Epigr., ibid.
; gaffe r= goffo (balourd), II. Est., Dto/.,

I, 36; gondole =z gondola, Rab., Sciomach,, H. D. T.; grabuge, garbuge
= garbiiglio, Chol. Ap. din., 74, ibid.; hostiere = osteria, Rab., J., I, 8,

Brant., IX, 82 ; imprrier = imperiare, Brant., II, 39 ; improuiUe (à \)

= aWimprovista, Rab., V, 20, II. D. T., Cf. Est., II, 259; infanterie =
infanteria, Rons., VI, 340, M.-L., Noël du Fail, II, 100. Cf. Est., Bial, I,

292 ; inganné = ingannato, Brant., H, 228 ; intrade rrr intrata, Id., V,

161; jouanotte = giovanetta, Id., IX, 262; Icggiadre = leggiadro, Bugn.,

Er., 55; cf. Est., I, 49; leste = lesto, H. Est.. Dial., I, 49, 99; mascarade
= mascarata, Jod., II, 299, M.-L. ; mascharé = mascherato, Pont, de

Ty., 203, ibid.; matacin = matlacino, Bouchet, Serves. I. L. ; mat = matto

(fou), Rab., J., III, 126; mcnestre = menestra, Belon, Singular., I, 52,

God., Cf. Est., Dial., I, 61, 101; mercadant = mercadante, Du Bel., II,

254, M.-L., cf. Est., Dial., I, 46 ; modelé = modcllo, Rons., 287, L.
;

monine = monnina (guenon), Brant., VI, 197 ; mousquette = moschetto

(mousquet), Rons., V. 32, 270, M.-L.; nunce = niintio, Brant., IV, 294;
palemaille = palamaglio (jeu), Rab., IV, 30, éd. 1553; parapet = parapetto,

Nouv. coutum. gén., \, 1114, L.; H. Est., Prec., 351; pardonnance = per-

donanza. Du Bel., II, 223, M.-L.; parte z= parte, Brant., I, 347; passager
z= passeggiarc. Du Bel., II, 391, M.-L.; pauzade = posata, Rons., V, 74,

ibid.: pédante = pédante, Du Bel., II, 199, ibid.; cf. II. Est., Dial., I, 47,

58, 101; pédanterie = pedanteria, Id., ib. I, 10; Jod., II, 319, M.-L.; jicdan-

tesque := pedantesco, Jod., II, 139, ibid.;pen7mche = pennaccio. Rab., J., VI,

32, 35; pianelle = pianella (mule, pantoufle), Baïf, IV, 193, M.-L.; piller =i

pigliare, Rons.. I, 101, ibid.; poltron ^=^ poltrone, Du Bel., VI, 18 v". Cf. H.

Est., Dial., I, 93, 101; jirocache z= procaccio (messager), Brant., VII, 187;

recamè =^ recamato (brodé), Rab., J., VI, 32; réussir = riuscire. II. Est.,

Dial., I, 144; risque =^ rischio, Id., ibid., I, 145; salsifis = sassefrica, 0. de

Serres, 531, L. ; sbire = sbirro, Rab., J., IH, 102; Du Bel., II, 389 et 562,

M.-L. ; soldat = soldato, Du Bel., II, 40, M.-L. ; sonnet = sonetto, Id.,

ïb., I, 145; spadassin = spadaciiio, Rab., J., I, 115 (nom propre); II. Est.,

Dial., I, 46; stanse = stanza, II. Est., Dial., 1, 3, 45; strambot = stram-

botto. La Tayssonnière '
; tortycolly = torticolli, Rab., J., II, 157; tra-

diment = tradimento, Du Bel., II, 93, M.-L. ; traditeur = traditore, Du Bel., I,

14 et 478, note ii, ibid.; valise =^ valigia (esp, balija) d'Aub. Foencste, III,

23, L. Cf. Mathieu, Deuis, 1572, 29 r»; vicinance = vicinanza, Brant., IV,

69; volte = volta, II. Est., Dial., I, 38 (déjà dans Brun. Lat.j -.

1. La Tayssonière écrit de ces sortes de poèmes, en •• laissant au iccleiir de
les nommer autrement s'il lui i)laît. >

2. Henri Estienne en cite beaucoup d'autres : accouche (= acconcio). Dialo-

gues, Lis., 1, 45; amoreuolesse {= amorevolezza), Id., ibid., II, 1; balurderie
'(= halordia), Id., ibid., I, 3, 232; II, 245; buf/ie {= bitgia), Id., ibid., II, 217;
callizelles (= caleselle), Id., ibid., I, 46; capité {= capitato), Id., ibid., I, 4,

113; contrade (= contrada), Id., ibid., I, 45; discoste (= discoslo), Id., ibid.,

I, 4o; Cf. Brant., IV, 134; dismentiguer (= dismenticare), Id., ibid., I, 100,

118; disturbe (= disturbo), Id., ibid., 1, 47; domeslichesse {^= domestichezza),

Id., ibid., I, 4; ferite (= ferita), Id., ibid., I, 35; fogge = (foggia), Id., ibid., 1,

54, 108; 11, 245; forfnnt (= furfaute), Id., ibid., \, 101; r/o/ferie\= gofferin), Id.,

ibid., I, 3; II, 245; s'imbaler (= imballersi), Id., ibid., I, 34, 47, 112; imbratler
{=^ imbrallare), Id., ibid., I, 51; imparer (= imparare), Id., ibid., I, 35; {il m")
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B. Espagnols :

Bandolier r= bnndolero. Bon. Des Pcr. youi.. Si, H. D. T.; bandoulière

= handoler(i. l;j8G. Delb. dansH. D. T.: bastonnade = baslonada, 1512, Thé-

naud, II. D. T. ; berne = bernia, Rab.. J., I, 188 ; bisongnes = bisonos (recruesj,

Brant., II. 385: Sat. Men., Ilar. de d'Aubray; bizarre = bizzarro, H. Est.,

Dial.. 1, 145, Brant.. I, 179 (on trouve aussi bigearrc, Des Per. Contes.

XXXV); bi'ac =braco (camus), Brant.. V, 13ô; camarade =: camarada, Cari..

YI, 46, H. D. T.; cabirotade = capirotada, Rab., IV, 59, ibid. ; ca>^que

z= casco, Ga}', Gloss., 1591, ibid.; cassolette = cazoleta, 1529, Id., ibid.;

caiialcadour = cavalgador. Rons., IV, 293, M.-L.; cenlille = centclla (flam-

mèche) Brant., VIII, 175: depositer = depositar, Brant., VII, 233; desafjil =z

desafio, Id., VII, 47; diane = diana, Rons., EL 28. II. D. T.; escoutille =
escotUla, Rab., IV, 03, ibid.: escamoter = escamotar, Boaystuau, Th. du
Monde, ibid.: eslerille ^ esteril (stérile), Brant., VII, 33; fanfaron = fan-

farron, Reg., Sat. 8; habler = hablar. De Changy, II. D. T. : Brant, IX, 717;

indalgo = hidalgo, Rab.. 1, 8, II. D. T.; manoplc = manopla., Myst. de

S. Did. 104, G. ; Vigen. Corn, de César, ib. : mochache = mitchacho, Brant., I,

32; morrion = morrion. Ord'' du 12 déc. 1553, L. ; Baïf, IV, 155, M.-L.;

mousse =imozo, Rab., IV, 46, H. D. T.; nombrer = nombrar (nommer),
Brant., IV, 6; retirade =z retirada (retraite), Id., III, 62; soldude (à la) z= a la

soldada, Brant., I, 208; terzc ^= tercio (régiment), Id., I, 21; toreon = tor-

reon (grosse tour) Id.. III, 261; vasquine =z basquina (jupe), Rab., I, 56,

H. D. T.; Rons., III, 357, M.-L.; verdugade = verdugado, Rons.. I, 30,

Baïf, I, 169, Bell., II, 366, M.-L.; veiUaqiieric = vellaqueria (coquinerie),

Brant., VII. 16.

5" Mots formés à l'aide de suffixes étrangers :

Il est difficile de savoir dans quelle mesure l'italien, l'espagnol, et le

provençal ont contribué à répandre en français le suffixe ade, qui leur

appartient, sous les formes ata et ada, et qui originairement était représenté

en français par ée. Il avait fait son entrée dans la langue d'oui dès le

xiye siècle, dans des mots comme ambassade; depuis lors ou n'avait cessé

d'en emprunter de ce type; au xvi'' siècle encore : algarade (esp. algarada)

Bon. des Per., }souv. 127, II. D. T.; harpade (gascon = harpada) Mont., II,.

încresce (= increscere), Id., ibid., I, 46: indugier {= indugiare), Id., ibid., I, 4;

(/) inganner {= ingannarsi), Id., ibid., I, 4, 35; II, 238; leggiadresse {= leggia-

dria), Id., ifiid., II, 2iD; mescoler (= mescolare), Id., ihid., I, 34; noyé {— noia)..

Id., ibid., 1, 112; poigndade (= pugnalata), Id., ihid., I, 35, {pugnade est

gascon); ragasch (= ragazzo), Id., ibid., I, 45; rinfresquer (= rinfrescare), id.,

ibid., 1, 4; ringratier (=: ringratiare), Id., ibid., I, 44; riposte (= risposfa),

Id., ibid., I, 4t; saluatichesse {= salvalichezza), Id., ibid., I, 4; sbigollit {^= sti-

gottito), Id., ibid., I, 3, 4, 100, dlS ; sgnrbaLcment {— sgarbalainente), Id.,

ibid., I, 3; signalé {= segnalato), Id., ibid., 1, 101 Cf. Lanoue, dans Litlré;

spaceger {^spasseggiare), M., ibid., I, 3, 44. (Cf. passeger de passeggiare, Brant.,

VU, 83); sptirquesse (= sporcliezza), Id., ibid., I, 51; stenler {= stenlare), Id.,

iind., I, 14"; II, \. 277, 279; strane {= sirano), Id.. Und., I, 3, II, 2; straque

{= stracco), Id., ibid., I, 44, 43, 112: voglie (= voglia], Id., ibid., 1, 4.

1. L'espagnol avait fourni antérieurement un certain nombre de mots : caban
= gaba», 14iS Gay, Gloss. arch., H. D. T.; caparaçon ^= caparazon, 1498. God.
Supp'.; manlelline = mantcllina. Commynes, Mém., I, 8, God.; meschite =
mezquilii (mosquée). J. Lelong, J. Le Fevre. La Vieille, God.; salade = celada,

Commynes, H. 12, L; soubresaut = soOresallo. Bouciq., I, 6. L.
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ch. 37, oïKjlade (ilal. : imghiata) Bel., I, 70. ]\[.-L., viennent, en com-

pagnie de beaucoup d'autres, des trois sources indiquées. Rendu ainsi

l'amilier aux oreilles françaises, ce suffixe devient français dans le cours

du xvi" siècle et s'ajoute à des radicaux français, d'où flechade (Brant.,

IV, 133); œillade (Tyard, 179), M.-L.; sccouadc (Noël du Fail, li, 22), et une

foule d'autres '.

Esque commence à ce moment la même histoire : il s'introiluit d'Italie

en France à la suite de mots comme arabesque. Bart. An. 1555, Trésor

(VEuonime Diitiastre, H. D. T.; grotesque, Gay, Gloss. arch., ibid. ; roma-

nesque, Du Bel. (Euv. chois., p. 231 ; turqiiesque, Noël du Fail, II, 34. Mais

ce n'est que plus tard que le suffixe se détachera de ces mots pour en

former de tout français.

6° L'influence sur la grammaire.

Elle a été, quoi qu'on en ait dit, extrêmement faihle. En ce

qui concerne la prononciation, Thurot doute avec grande raison

que de petits groupes de courtisans aient eu un rôle sérieux

dans la transformation du son oe {oi) en e. Il est incontestable,

Estienne le montre assez, qu'ils le faisaient entendre de la sorte,

mais quelle action ont-ils pu exercer sur le développement pho-

nétique g-énéral? Ils ont dit aussi piasir etpiume, VI du groupe

2)1 ne s'est pas pour cela réduite à 1'/ italien.

Je ne crois pas non plus à certaines transformations de la

syntaxe. Que le développement du réfléchi pour le passif ait été

accéléré par l'influence de langues comme l'espag-nol et l'italien,

qui en font si grand usage, cela se peut, mais il avait commencé

longtemps auparavant, sans aucune influence étrang-ère '\

Pour les formes, c'est surtout dans l'introduction des superla-

tifs italiens en issime que je reconnaîtrais l'influence de la

grammaire italienne. A dire vrai, on en trouve avant le

xvi" siècle, mais c'est à ce moment surtout qu'ils tendent à se

répandre. Toutefois de bonne heure ils ont été employés par les

écrivains ironiquement ^ en général au moins, et les grammai-

riens, Dubois, puis Meigret (28 v"), et Ramus (2^^ édition, p. 69)

leur ont fait une opposition constante. Aussi ont-ils disparu,

sauf de la hiérarchie ecclésiastique, où ils ont continué, —

1. II est à noter que Runsard croit encore utile de supprimer de ses premiers
vers tirade, ((ii'il avait pris à l'italien tirala {Am. 1, 53. M- L.). 11 ne considère
donc pas encore, semble-t-il, adc, comme apte à faire un substantif du mot
français tirer.

2. Estienne signale d'autres tours italiens : le singulier pour le pluriel : laver
la main, 11, 156, etc.

3. Verissime, Rab., II, 120, M. h.; perfecl issime, kl., I, 1. scicntissime, Noël du
Fail, I, 128; beulissime, Id., I, 54;
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tout coiiiine lo titre de Monseigneur, qui paraissait si ridi-

cule et si déplacé au début, — à être en usage, sans doute

en raison des attaches toujours étroites qui unissent l'Eglise

à l'Italie.

Le fonds savant : le grec et le latin dans la langue

scientifique. — Quoique les écrivains scientifiques se soient

fort exagéré l'indigence du français en termes techniques, il

est certain qu'ils se sont trouvés en présence de difficultés

réelles d'expression. Or le moyen le plus simple de satisfaire à

leurs l)esoins, c'était de })rendre les mots tout faits, là oii ils

étaient, c'est-à-dire dans les langues anciennes ; Du Bellay '

leur donnait formellement le conseil de ne se pas contrain-

dre, et d'user d'une pleine liberté, comme avaient fait les

Latins.

Il y avait cependant une autre méthode, et la lang'ue actuelle

des mathématiques, où se rencontrent à la fois des mots aussi

précis et aussi français que masse et pesanteur, montre qu'elle

[touvait être féconde : c'était celle qui consistait à recueillir les

termes (]e la langue usuelle, à leur donner par définition, quand

il en était Ijcsoin, un sens déterminé, puis, quand il fallait créer,

à s'adresser aux radicaux français et aux procédés de forma-

tion française. Pour donner un seul exemple : estance, qui serait

aujourd'liui élance, et qui a été essayé au xvi° siècle, valait

mieux que entité.

Cette méthode a trouA'é son théoricien, malheureusement

dans la personne d'un homme tout à fait inférieur, d'esprit

changeant, d'intellig-ence médiocre, de style diffus : Abel Mathieu,

de Chartres. Mathieu est l'Henri Estienne du latinisme. Je passe

sur ses colères, je dois dire un mot de son système ^

1. «Et ne les doit retarder (les fidèles traducteurs), s'ilz rencontrent quelquefois

des motz, qui ne peuuent estrc rcceus en la famille Françoyse : veu que les

Latins ne se sont point eforcez de traduyre tous les vocables Grecz., comme
riietoviqiie, musique, arithmétique, géométrie, phylosojjhie, et quasi tous les noms
des sciences, les noms des figures, des herbes, des maladies, la sphère, et ses

parties, et generallement la plus grand'part des termes nsitez aux sciences

naturelles, et mathématiques. Ces mots la doncques seront en nostre Langue
comme étrangers en une Cité : aux quelz toutesfois les Periphrazes seruiront

de truchementz » (Def. Pers., p. SO). Voyez Peletier, du Mans, Arithmétique, Lyon,
J. de Tournes, do70, p. 142 Proeme du 3° livre.

2. Voir Deuis de la lanr/ue francoise, fort exquis, et siuf/ulier, faict et composé
par A. M. sieur des Moystardieres; Paris, V^° Richard IJreton, 1572. A. P. Dans
mes citations, les luinicros sans autre renvoi se réfèrent à cet ouvrage.
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« Aucuns, (lit-il en substance (f" 9), ont opinion... que le

(lommaine de la langue Françoise prend accroissement, autho-

rité et grandeur, quâd on y ioinct plusieurs parolles de langues

estrangieres... de sorte, qu'ils s'efforcent de iour en iour de

produire, et monstrer à la multitude sans lettres, les mots

purement Grecs, et purement Latins. » Mais sans parler même
d'autres bonnes raisons, « l'augmentation ou adionction d'une

chose à l'autre doit cstre de mesme parure, de mesme forme

et nature... le bigarrement et la contrariété des choses engen-

drent laydure... L'escriture ' semble layde et desnouée : quant

elle consiste de mots purs François en partie, et de mots purs

Grecs, Latins, ou d'autres estrangers en partie... »

Puis, après avoir comparé à des malfaiteurs ceux qui préten-

dent s'enrichir ainsi en un jour du bien d'autrui, il revient à

son raisonnement qu'il résume en un dilemme : « L'escriture

Françoise doibt estre populaire, et facile à lire... Que si la mul-

titude trouue les liaisons, et les clostures de l'escriture obscures,

et les mots nouueaux, et estrangers... elle faschée reboutte le

liure... et le iette derrière un coffre ou dessus un vieil aiz... Au
regard des gens doctes encore que la mémoire des mots

Grecs et Latins les chatouillent aucunement toutesfois, ilz ne

s'amusent pas à lire telles escritures. Hz ayment beaucoup myeulx

puyser aux fontaines qu'aux ruisseaux... Ce n'est pas parler

auecques Homère, quand on parle auecques Hessus, ou auecques

Salel, ses truchemens es deux langues » (12 r").

Dans sa jeunesse, quelque olïusqué qu'il fût par des discours

comme ceux de Nie. de Herberay des Essarts, et par ses mots

estranges « dont le son estoit plus desplaisant à ses oreilles, que

n'eust esté le son d'une cloche cassée » (14 r°), Mathieu avait,

à l'exemple de Du Bellay, fait quelques concessions; il admettait

qu'on appro})riàt ces mots en les soumettant au goût du peuple,

qui les ferait ensuite passer -. Mais le désordre jeté dans la langue

par « ce million de termes» savants que chaque jour voyait intro-

duire, en particulier par l'indiscrétion des médecins (8 r"), l'avait

1. On notera ce mot écriture, que plusieurs, en notre fin de siècle, emploient
dans ce sens, croyant y trouver un néologisme élégant. Il est très fréquent

dans Mathieu. M. Marly-Laveaux le signale dans Ronsard (VI, 312 de son édition).

2. Denis, loOO, p. 33, r".
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conduit à poser pour les diverses disciplines des règles aussi

strictes que pour le langage commun. Il faut, a-t-il dit, qu'elles

deviennent françaises des pieds à la tète (8 v"). Et, pour donner

l'exemple, il commence par abolir leurs noms savants : il

demande que « l'autheur escriue en François de la manière de

mesurer la terre : de la cognoissance des estoilles : des figures :

du poinct : de la ligne : du cercle : du coing: de la figure à trois,

à quatre, ou à cinq coings : et d'autres semblables. En ce faisant :

il parlera François : il amplifiera l'honneur de sa langue, et de

son pays : et maintiendra les sentences et les grandeurs des

disciplines en leur entier » (8v"-9). Le sage (lisez le philosophe)

doit faire de Plato et d'Aristote des bourgeois de nos villes, qui

n'aient plus « aucun traict de la Grèce, sinon la face, c'est à

dire la maiesté de sagesse » (8 r") ; celui qui écrit de la divinité,

entendez le théologien, doit se garder d'offrir les mots de ses

écoles et de ses docteurs à la multitude, « sinon il perd la fin de

son instruction et de son enseignement » {ib.). De grands

exemples ont déjà montré comment on pouvait réussir « en

espressurant les sentences de sa matière » ; il suffit de rappeler

Commines, Seissel, Amyot surtout, dont la vertu singulière et

désirable par dessus tout sait joindre « le langage du commun et

la liaison du docte » (17 r°).

Et Mathieu, faisant un retour sur lui-même, se reproche d'avoir

usé des mots d'elegie, àliynine, qu'il remj)lace respectivement

par complainte, chant à Dieu ou aux choses sainctes (33 v°). Ail-

leurs il raye antichambre, « ineptement composé quand on peut

faire auant chambre, et contre chambre, et un million de sem-

blables noms » (30 r"). Ce n'est donc pas, on le voit à ce dernier

exemple, par la périphrase seule, vraiment trop insuffisante, que

Mathieu entend remplacer les mots écorchés, mais par d'autres

mots « purs françois », anciens ou nouveaux. Il condamne à

tort et à travers, il ne dégage pas la doctrine, mais, somme
toute, il l'entrevoit, et c'est déjà un mérite.

Entre ces deux manières, quelques uns, pour divers motifs,

choisirent celle de Mathieu. En tète de la liste, il faudrait citer

les traducteurs protestants de l'Ecriture, Olivetan et Castellion.

C'était pour eux une nécessité de faire tout comprendre, puisque

là était la raison d'être de leurs versions. Olivetan a fait un
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effort véritable pour écarter ce latin « dont le françoisest nieslé » \

et il s'applique, sans y parvenir toujours, à user des mots du

commun peuple, encore qu'ils ne soyent guères projires '.

Gastellion est allé plus loin encore, traduisant tout, inventant,

quand les mots vulgaires lui manquaient, des termes nouveaux,

mais français ceux-là, dont il est obligé de donner la liste en

appendice, ne craignant pas de parler de rogner les cœurs et

d'appeler la cène du Seigneur un souper \

L'efTortle plus remarquable que je puisse signaler en ce genre

est celui de Du Perron dans son Premier discours tenu à la table

du Roy, sorte de traité de philosophie mi-naturelle, mi-spécula-

tive. Dans ce livre, presque illisible par endroits à force de bar-

barie dans la phrase ^, l'auteur a cependant peiné pour éviter

1. Voir Apologie du translateur : « Au surplus ay esludie tant qu'il ma este pos-

sible de madonner à ung commun patoys et plat langaige
|
fuyant toute alTecterie

de termes sauuaiges et enimasquez et non accoutumez, lésquelz sont escorchez
du Latin. »

2. Voyez la « Declaracion » de certains mots:«E pour cête cause, au lieu d'user

de mots grecs ou latins qui ne sont pas entendus du simple peuple, i'ai quel-

que fois usé des mots françois, quand l'en ai peu trouuer : sinon, i'en ai forgé

sur les François par nécessité, e les ai forgés tels qu'on les pourra aisément
entendre, quand on aura une fois oui que c'èt : comme seroit, es sacrifices, ce

mot brûlage, lequel mol i'ai mis au lieu de fiolocausle, sachant qu'un idiot

n'entend, ni ne peut de long tems entendre que veut dire holocauste : mais
si on lui dit que brûlage et un sacrifice, auquel on brûle ce qu'on sacrifie, il

retiendra bientôt ce mot, par la vertu du mot brûler, lequel il entend déià. Autant
en dirai-ie de flammage, déf'orfaire, volageur e autres, dèquels vous trouuerés

un petit recueil à la fin de la Bible • (F. Buisson, Seb. Castellion, {, 323).

« ... Ceci (pense-ie bien) ne plaira pas à tous, principalement à gens de letres,

qui sont tant accoutumés au grec e latin, qu'il leur semble que quand ils enten-

dent un mot, chacun le doiuc entendre. Mais il faut supporter e soulager les

idiots, principalement en ce qui êl écrit pour eux en leur langage. »

3. Voyez par exemple, p. 332 : « De manière que logeant à la pointe de
cesle lumière une chose coulouree, estante aucunement obiet de la lumière,

si qualité reale, agissante en elle auec quelque changement, de voyable seule-

ment en puissance, la rendante voyable en elfet, au gré d'Auempace, d'Auicenne

et d'Alpharabe, sera toute ceste lumière unie suiettiuement au parauant en
l'air, obiettiuement dans elle receuë qui par elle voyable en elTet, et non l'outre-

paroissant (diaphanum) : à quel aueu pourrat-on nier estre la lumière accom-
plissement de l'outreparoissant, tenu l'oulreparoissant en efl'et de l'heure qu'à

trauers son espesseur actuellement on pourra voir, où qui neantmoins en

ténèbres void des choses lointaines par une obscure entremise d'air, en la

lumière, sans que la lumière droite, ny rcfiechie doue à luy, non veu de son

œil le lumineux, son d'il égaré mesme du renuoy, ténébreux suiuamment tel

air, en sorte que rouant à bas ses yeux, il ne verra chose du monde : la veuë

donques se faisante par un air obscur et ténébreux actuellement, tel air obscur

et non enluminé sera diaphane actuellement : ny sera donques la lumière

accomplissement de l'outreparoissant, à mesme filtre seulement des couleurs,

où mesme non en ce que telles, ne les rendante couleurs en elfet de couleurs

en puissance corne elles autrement diuisable en contraires espèces : mais selon

que de voyables seulement en puissance les rendante voyables en elTet, ou les

occasionnante produire actuellement des espèces. •
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d'écorcher les langues anciennes; il emprunte bien quelquefois,

et c'est à lui que revient, je crois, l'honneur d'avoir essayé

CCS mots iYoJ)jectif qX de subjectif, que la philosophie contempo-

raine a repris à l'Allemagne '. Mais en général il traduit les

vocables latins de l'école par des équivalents français ou à peu

près français, qu'il cherche ou qu'il invente, si besoin est, autant

que possible d'après l'analogie de la langue, en en définissant le

sens en manchettes. Il dira ainsi accord de naturel pour éviter

sympathie, différences aliénantes pour ne pas dire accidentelles

(p. 139). Et il n'y a point de doute sur les motifs de sa réserve;

en rendant alteritas par diuersité, il ajoute : « ie ne l'ose autre-

ment tourner, craignant la rudesse » (p. 21). Dans ce vocabu-

laire très curieux, je relève :

Auenamment = accidentaliter, p. 301 [auenamment dans la vieille langue

signifie convenablement, gracieusement) ; des* cliucuns '-^ = individua, p. 83;
* uiance — habitus, p. 9; * contrasdegement ^= àvTSTTspo'aTaff;?, p. 423; * con-

trenaturel = àvTnrâOeta. p. i06 ;

* defaïUifs = privativa, p. 9; dixtantleme

= décupla, p. 234; envlronnunce = ambilus superficierum, p. 67; * estance

= entitas (qui « ne valant rien en latin, ecorché, deviendrait a peine bon
en françois), p. 14; * horscentrin = excentricus, p. 306; hwnectaison =
humectationem, p. 284; ioignanne =: adjacentia, p. 108; massiveté = men-
sura densitatis et raritatis, p. 92; mesmeté =: identitas, p. 39; nombreux =
calculator, p. 438; * partelettes cendreuses = particules, p. 396 ;

* rarefaltes

= rarefactas, p. 265; puissanciel = potenlialis, p. 104; receveuse = recep-

liva, p. 393; * souslimier^ sublunaris, p. 272; * sou-hrulemcnt =^ •jiréxxautjLa,

p. 21S; relatifs de surmise et de soumise = relativa superpositionis et sup-

positionis, p. 143; (mouvement)* tremhlotif =:osci\\eitio, p. 234.

Il faut bien le dire cependant, les savants aussi scrupuleux

furent rares. Ce système des équivalents exigeait d'abord une

trop grosse somme de travail et d'effort.

Il faut déjà savoir gré à ceux qui ont bien voulu n'abandonner

le français qu'au moment où celui-ci leur faisait défaut ; ainsi à

ce simple vétérinaire Jean Massé, qui, avant de recourir aux

dictions grecques, qu'il se déclarait disposé à changer, si on lui

fournissait une meilleure invention, avait réuni « les plus doctes

de l'art » afin de pouvoir nommer les maladies ainsi que le vul-

gaire des maréchaux les nommait ^
; au traducteur des « XX livres

L Voir p. 254, 332 et suiv. : Ces mots sont sans historique dans Litlré.

2. Je marque d'un astérisque ceux de ces mots que je crois inventés, et que
je n'ai pas trouvés ailleurs.

3. Voir Jean Massé, Art vétérinaire, lo63. Il a ajouté à son livre des Atino-
taiions des dictions médicales plus difficiles.
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de Constantin Gœsar » qui, niali^ré « sa diligence » à chercher

comment rendre les dictions Grecques ', Latines et Arabiques

de l'agriculture et de la médecine, ne s'est résigné à leur laisser

leur forme ancienne que par peur de leur donner un nom nou-

veau, qui ne fût compris que de lui seul. Beaucoup y ont,

comme eux, « grandement travaillé », sans cependant pouvoir se

garder de latiniser ou de gréciser. La tentation était trop forte,

et l'occasion trop fré(|uente. Un Meigret, un Du Pinet y suc-

combent. Mathieu lui-môme, et cela dans son réquisitoire

contre les écorcheurs, emploie salubre, suader, commimicatiue,

patriote : d'autres encore.

Toutefois ce n'est ni inconsciemment ^ ni à contre-cœur que

la masse des savants « despume la verbocination des anciens ».

Par un dernier préjugé, ces écrivains qui abandonnent le latin

croient encore honorer leur vulgaire, en la barbouillant d'un vernis

latin et grec. J'ajoute que beaucoup ne sont pas fâchés par là de

marquer, ce qu'ils prennent soin de rappeler dans leurs préfaces,

qu'ils eussent pu aussi écrire dans la langue des doctes. On ne

nie pas d'un coup sa noblesse.

Quant à ceux qui ne savaient que le latin de leurs mères,

comme dit Des Periers, on peut croire qu'ils n'étaient pas les

derniers à adopter ce langage bigarré qui sentait son docteur. Un
Palissy avouait être sans lettres, mais Roch Baillif de la Rivière

prétendait avoir ses degrés. J'ajoute que quelques-uns avaient

gardé la préoccupation, tout en écrivant en français, de cacher

l'art au vulgaire. Ces raisons expliquent comment le latin et le

grec ont été de toutes parts écorchés sans pitié. C'est en vain

que quelques sages, comme Dolet, ont conseillé d'y apporter

une certaine mesure ^
: N'entends pas, dit-il au traducteur, —

mais l'avis s'adressait aussi à d'autres — que ie dye, que le tra-

ducteur s'abstiene totalement de mots, qui sont hors de l'usage

commun : car on sçait bien que la langue Grecque, ou Latine

1. Les XX Hures de Constantin César, ausquelz sont traictez les l)ons enseigrie-

mens d'agriculture : Iraduicts en Francoys par M. Anthoine Pierre, Licentié en
(Iroict. De nouueau reueuz par le Irathicteur; Lyon, Thib. Payen, loaO.

2. On trouverait nombre de passages, où les savants eux-mêmes qualifient leur
langage. Ainsi je citerai Sébast. Colin, Ur., p. H : « J'ai cogneu des fleures...

estre guéries sans qu'il apparust aucune subsidence, ou hyposlase (si tu aimes
mieux excorier le Grec, que le Latin). -

3. Manière de bien traduire, p. 14.
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est trop plus riche eu dictions, que la Françoyse. Qui nous

contraint souuent d'user de mots peu fréquentés. Mais cela se

doibt faire à l'extrême nécessité. le sçay hien, en oultre, que aul-

cuns pourroient dire, que la plus part des dictions de la langue

Françovse est deriuee de la Latine, et cjue si noz Prédécesseurs

ont eu l'authorité de les mettre en usage, les modernes, et

postérieurs en peuuent aultant faire. Tout cela se peult débattre

entre babillarts : mais le meilleur est de suyure le coiïiun lan-

g-ag-e. » Dolet eût eu beau « traiter ce poinct plus amplement et

auecplus grand'demonstration », comme il l'avait fait dans son

« Orateur », ni lui ni personne ne pouvait arrêter le torrent.

Je dois ici mettre mon lecteur en g-arde contre une assertion

hasardée de Darmesteter, qui ferait croire à la possibilité d'éta-

blir sinon une chronolog-ie, du moins certaines dates fixes dans

l'histoire de la terminolog'ie savante. D'après lui, les mots g-recs

auraient fait d'abord une sorte de stag^e sous la forme latine.

« Les dictionnaires de médecine du xvi" et du xvu" siècle, dit-il,

sont rédigés en latin et présentent une terminologie mi-partie

latine, mi-partie grecque. Ambroise Paré, au xvi" siècle, fait seul

exception; ses œuvres, écrites en français, contiennent un grand

nombre de mots grecs; mais encore quelques-uns sont-ils repro-

<luits sousla forme purement latine, donnés comme motslatins'. »

En réalité, d'abord les mots latins font souvent un stage comme

les grecs avant de prendre la forme française. En second lieu la

médecine ne fait pas en ceci exception parmi les sciences, ni

Paré parmi les médecins. Des exemples mettront en lumière le

premier point. Sur le second, M. Marty-Laveaux - a montré que

dans toutes sortes d'écrits, des hésitations s'étaient produites,

et que des mots grecs avaient été introduits dans des textes

français sous forme latine ou môme grecque, ce qui était une

manière de les signaler comme étrangers. Budé s'est servi

-avec ces précautions (ïencyclopœdia, Rabelais de misanlhrôiws,

demiourgon, etc., Scève de dictamnum, Ronsard de lexicon, Du
Bellay, dans la Deffence même, de genius^.

i. Création des motx nouveaux, p. 231.
•2. L'inr/iie de la Pléiade, p. 1" de l'Introduction.
3. Le Qiiintil (éd. P. 200) dit : « l'uniiicrsclle armature françoyse, qui est dite

•en Grec Panoplia ». Cf. Tyard, 115, Marly-Laveaux :

Tes beaux yeux, et ta douce parole
Du fol venin sont le doricnion\
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Ensuite et surtout il ne faut pas croire que cette réserve est

générale chez les médecins antérieurs à Paré. Il est vrai qu'on

trouve quelques auteurs très scrupuleux sur ce point, comme
Tagault. Dans son livre posthume des Inslilutions chirurgiques *

les mois techniques sont en général sous forme latine, et entre

crochets. Ce sonthien là les étrangers dans la cité, dont Du Bellay

parlera la môme année. Mais hien avant Paré on mélange formes

françaises et anciennes; Champier- en use déjà ainsi, et pour ne

pas citer d'autre exemple, le propre maître de Paré, Canappe,

dont il a fort hien pu s'inspirer '. Paré n'innove donc rien. Et dès

cette époque, dans la grave querelle que fit naître entre phar-

maciens et médecins le pamphlet de Sehastien GoUin sur les

abus et tromperies des apothicaires, l'un des adversaires

reproche plusieurs fois à l'aulre de « bigarrer sa [)arole d'entre-

taillures latines », et de « commettre de coup à quille toutes-

sortes de jjarbarie et de ridicules compositions de latin et de

françois, comme en disant : après levi ebullitione de oleum

absynthii ». On voit que cette méthode de farcissure était déjà

ridiculisée aux environs de 1550 \

Il importe toutefois de retenir le fait. Il explique que sphincter,

thorax, cubitus, index, radius, humérus, tétanos, duodénum, ilion,

miserere, sternum, rectum, sacrum, scrotum, f/liitcn, etc., nous-

soient parvenus sous une forme non francisée.

Les mots savants dans la langue littéraire, i" Le latin.

— Les déclarations et les doctrines perdent ici à peu près toute

importance, car il y a une contradiction perpétuelle entre la

pratique des auteurs et leurs théories. En fait, tout le monde ou

1. Lyon, GuiU. Rouille, lo49.

2. Chez Champier les mots latins dominent encore. On lit allium (32), ambra
(4o), apium (32), bdellium (29), cantliarides (40), diclamnoii (31), eleborus (47), folium

(41), liedern (51), lactiica (42), malabalrum (41), mandraqora (ol), petroselinum

(27, 32), spica nardi (42), xylobalsamum (28), zuccarum (40), Cependant on trouve

bauhne (27, 28, 29), cynabre (3o), gomme (28), milliridat (23, 38), therebentine (28),

trocliisques (32), vesces (43), etc. Quelques-uns se lisent en deux langues : rlieu

bca-banim, rlieubarbe (29, 30) ; iusfjuiamus, iusquiame;mosclnis,miisc (42). {Myrouel).

3. Canappe cite, sous leur forme antique, souvent en les expli(iuant : catalepsis

(c'est-à-dire rétention) [Muscles, 50 r"), condylus [Muscles, 30), cubitus (Ibid.,

14 r"), diar/firosis [Os, o v°), enarllirosis [Os, Ci), epiphysis [Os, o5 r"), parcnceplialis

[muscles, S), plirenes [Ibid., 50 v") radius [Ibid., 21 v"), spliincter [Ibid., \'t r°),

sy77}phisis [Os, 4), synai-t/u-osis [Os, 5 v°), synneurosis, syssarcoiis [Os, 7 v°), ulna.

(Muscles, 40 r"), etc.

4. Voir les Articulations de P. Hrailler, sur VApoloyie de J. Surrelh, médecin
a Saint-Galmicr, Lyon, 1558, p. 23.
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presque tout le monde latinise. En principe chacun s'élève

contre les latiniseurs. Il faut bien chercher pour rencontrer

un auteur, qui professe que les mots empruntés à la source

latine sont utiles ou ont bonne grâce. Peletier du Mans est

presque seul à avoir euce couraiie et cette imprudence *.

Dès le commencement du siècle — et les protestations

remontent plus haut encore, — les vieux arts de rhétoriqve

prononcent de sévères condamnations contre les excès dos

écorcheurs. Fabri répète la sentence, Geoffroy Tory, Rabelais,

Des Periers les ont raillés -. Dolet les a qualifiés de « sottelets

fflorieux » ;
' Meiffret a refusé de les suivre et d'asservir la

grammaire française à la latine *. Ronsard a affirmé qu'il

fallait rompre avec les devanciers, qui avaient sottement

tiré des Romains une infinité de vocables étrangers, quand

il' A' en a d'aussi bons dans leur langage ^ Pasquier a fait

de cette habitude et de la paresse d'esprit qu'elle suppose une

critique très pénétrante ^ Henri Estienne s'en est plaint à

1. « Un mot bien déduit du Latin aura bonn0 gracé, an lui donnant la teinture

Françoçsç'. K ici je n'ose nommémant dire ceté manière de deriuacion, ni cetèla :

creignant de trop decouurir l'Art. le dire bien que les Infiniliz an ive Latin, s$

peuuet meintefoos impunemant conuçrtir an îr Fran('0(;s : Comme de vagire,

vagir : ambire, amhir : e les samblables, que l'homme d'esprit saura bien juger,

le n0 f(irè dificulte d'user de Regnicoles, aprçs Claude de Seissçl an sa Préface

au Roo Louis, sus saTraduccion des guerres Rommeines d'Apian : ni ancor^s d0
repuise, dont il à usé an quelque androet du Liure mrme : combien que nous
puissions dire la repousse, plus Franroesemanl " (Art poétique, p. 37.). Cf. p. 31

ce qu'il dit du cas spécial du traducteur.

2. " Quant escumeurs de latin disent : •> Despumon la verbocinalion latiale,

et transfreton la Sequane au dilncule et crépuscule, puis deambulon par les

quadriuies et platées de Lutèce, et comme verisimiles amorabundes captiuon la

beniuolence de lomnigene et omniforme sexe féminin >>, me semble qu'ilz ne se

moucquent seulement de leurs semblables, mais de leur mesme personne.

(Champfleurij . Cf. Pantagruel, II, 6.) Si Rabelais n'a pas pris à Tory cette phrase,

qu'il reproduit presque sans y rien changer, dans l'histoire de l'écolier limousin,

c'est qu'elle était déjà connue comme parodie du langage à la mode, et que
tous deux l'ont empruntée aux historiettes courantes. Cf. Des Periers, .Voia-. XIV :

De l'aduocat qui parloit latin à sa chambrière.
3. Acceîits de la l. fr. f° 1.

4. Grammaire, 144 r°. Cf. 25 r" où il refuse d'accueillir les adjectifs en ée,

tels que ferrée, plombée, avec le sens des latins en eus.

b. OEuvres, Blanchemain, vu, 334.

6. Voir Pasquier, Œuvres, II, let. xu, p. 48 B. « Et n'y a rien qui nous perde
tant en cela; sinon que la plus part de nous, nourris dés nostre ieunesse, au
Grec et Latin, ayans quelque asseurance de nostre suffisance, si nous ne trou-

uons mot apoinct, faisons d'une parole bonne, Latine, une tres-mauuaise en
François : Ne nous aduisans pas que cesle pauurelé ne prouient de la disette

de nostre langage, ains de nous mesmes et de nostre paresse. » Dans la

même lettre Pasquier oppose à cet abus l'usage, tel qu'il devrait être, modéré
et judicieux.
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son tour, effrayé de voir les femmes elles-mêmes se mêler

d'égratigner ce pauvre latin, « faulte de luy scavoir pis faire ' ».

Bref, il n'est pas de thème plus rebattu.

Mais les phrases les plus indignées n'ont gardé personne ou

presque personne de la faute qu'elles condamnaient. Rabelais le

montre bien. N'a-t-il pas des pages entières que Pantagruel eût

été fort embarrassé de comprendre s'il n'avait eu que son français?

La Pléiade aussi, et Ronsard lui-même, furent loin d'échapper

à cette contradiction. Sous prétexte de réagir contre le jugement

de Boileau, évidemment excessif, on est allé trop loin depuis

Egger. Malgré les fortes paroles par lesquelles Ronsard a con-

damné devant d'Aubigné coUauder, et contemner, le premier a

été employé dans son école, et on peut le dire, sur ses inci-

tations. C'est sur le tard en effet, M. Marty-Laveaux l'a très

bien vu, que la sagesse lui était venue. Il y a du latin, et en

quantité notable, dans ses premières œuvres. On le constatera

plus loin aux exemples : ancelle, argutie, exceller, libertin,

tabide, varie et nombre d'autres latinismes, ont été probablement

inventés par lui; une foule d'autres, encore peu répandus, ont

été acceptés dans ses œuvres et vulgarisés ainsi. ^ Au reste le

Quintil Censeur a déjà démêlé les vraies tendances de l'école, et

pris Du Bellay en faute; il lui a signalé, avec raison, dans

nombre de cas, qu'il écorchait le latin sans aucune pitié. Si du

reste, on eût, dès ce moment, dans le groupe des nouveaux

poètes, conçu le projet de réagir nettement contre les latiniseurs,

comment dans le manifeste où on exhortait par des pages brû-

lantes au pillage des anciens, ne se trouve-t-il pas une phrase

pour avertir qu'il ne s'agissait que des genres, des légendes, des

images, des idées, non du langage? Il n'y a que ce conseil :

1. Conformité, éd. Feugère, p. 43.

2. Voir d'Aubigné, Avertissement des Trafiques : « Mes enfans (disait Ronsard)
deffendez vostre mère de ceux qui veulent faire seruante une damoyselle de
bonne maison. 11 y a des vocables qui sont francois naturels, qui sentent le vieux,

comme dougé, tenue, empour, dorne, bouger, bouger, et autres de telle sorte. le

vous recommande par testament que vous ne laissiez point perdre ces vieux

termes, que vous les employiez et delTcndiez hardiment contre des maraux qui

ne tiennent pas élégant ce qui n'est point escorché du latin et de l'italien, et

qui aiment mieux dire collauder, contemner, hlasonner, que louer, mespriser,

blasmer : tout cela est pour l'escholier limousin. » 11 est à remarquer que ces

trois mots « écorchés » sont dans Marot. Uonsard n'avait pas cependant, j'ima-

gine, la prétention d'être plus pur Français que lui ; c'est une simple coïncidence.

1. Edit. P., p. 129.
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« Use tle motz |iiirement françoys '. » On est en droit de le trouver

bien vague et bien sec dans un chapitre consacré tout entier à

vanter le néologisme. Au reste, si on était tenté d'en forcer l'in-

terprélation, on serait arrêté net par cet axiome posé alleurs :

« Ce n'est point chose vicieuse, mais grandement louable,

emprunter d'une langue étrangère les sentences et les motz, et

les approprier à la sienne. » (I, 8, éd. P., p. 72.)

Il me paraît donc, comme à M. Marty-Laveaux, incontestable

que, dans le premier enthousiasme tout au moins, Ronsard et

les siens, tout en répudiant dès ce moment, je le veux bien,

les excès ridicules de quelques grands rhétoriqueurs, se sont

gardés d'enchaîner leur liberté, et de se priver d'une ressource

si importante. Il était évidemment injuste de leur reprocher

d'avoir donné l'exemple; il ne paraît pas exact de se refuser k

reconnaître qu'ils l'ont suivi.

La vérité est que d'un bout à l'autre du siècle, pendant tout le

temps que dura, relativement au néologisme, l'état d'esprit que

j'ai décrit plus haut, le latin fut le grand réservoir où chacun

vint puiser. Avec ses mots voisins des nôtres, su et possédé

comme il l'était dès l'enfance par ceux rjui écrivaient, il ne pouvait

manquer de s'insinuer dans leurs écrits, sitôt que le mot indi-

gène manquait ou se faisait un peu attendre.

2' Le grec. — Bien souvent, dans les discussions des hommes-

du temps, grec et latin sont associés, comme on l'a pu voir.

Toutefois il s'en faut de beaucoup que les grécaniseurs soient

l'objet des mômes invectives que les latiniseurs, et la raison en

est toute simple, le danger sur ce point était beaucoup moins

menaçant. Darmesteter l'a dit avec beaucoup de justesse : « c'est

par la science plus que par la littérature que la terminologie

grecque s'introduisit chez nous au xvi" siècle. »

L '< Ce commandemenl (use de niolz purement Francovs) est très bon, mais
tresmal obserné par loy Prcceplcnr, qui dis : Vigiles pour veilles; songer pour
penser; dirige pour adresse, epitheles non oysifz pour superflus ;

pardonner pour
esfiargner; adopler pour receuoir; liquide pour clair. Uiulque pour mal joinct-.

religion pour obseruance ; Ihermes pour estuues; fertiles en larmes pour abon-

dant; récuse pour refiischc manque flanc pour le costé gauche; rasséréner pour
rendre serain; buccinateur pour publieur; intellect pour entendement ; aliène pour
estrange; molestie i)our ennug; obliuieux pour oblieux ; sinueux pour courbe, et

contourne, et inliniz semblables que trop long serait à les nombrer. » (P. 209,

édit. P.) Bien entendu, si Du Bellay eût riposte au Quintil, il eût pu, du reste, le

reprendre à son tour d'avoir fait ce qu'il reprenait. Sa critique est bourrée de

mots savants d'école.
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Parmi les littérateurs proprement dits, ceux même qui ont

possédé le g'rec — et les plaintes des hellénistes font assez voir

qu'ils n'étaient pas très nombreux — se sont montrés assez

réservés. Quel que put être en effet l'ascendant des œuvres et

de la langue, les esprits n'en étaient pas en général obsédés

comme du latin. En outre, il faut bien en tenir compte, malgré

les sophismes d'Estienne, la conformité entre les deux idiomes

était beaucoup moins grande, ce qui augmentait d'autant la

difficulté, quand il s'agissait d'adopter un mot dont la forme se

prêtait mal, et dont le sens était impossible à deviner. Seule

la tendresse de Délie pouvait comprendre que son amant était

victime de réactions trop vives, en l'entendant se plaindre de

SoufTrir heureux donlce autiperistase '.

Le péril grec n'a donc jamais été très considérable. Il faut

<avouer pourtant que l'influence de Ronsard n'a pas été sans l'ac-

croître. Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit plus haut de la

distinction nécessaire qu'il faut faire entre les doctrines rassises,

qu'il préconisait en 157S, et les aspirations du début. Ce n'est

pas sans doute avec l'espérance de naturaliser à la fois ocy-

more, dispotine, oUgochronien qu'il lançait la 'plainte célèbre^ :

Ah! que ie suis marry que la Muse Françoise

Ne peut dire ces mots comme fait la Grégeoise

Ocymore, dispotme, oligochronien :

Certes ie le dirois du sang Valesien.

Toutefois, comme le pense très justement M. Marty-Laveaux".

ce n'était pas non plus pour marquer que semblables transplan-

tations étaient impossibles; la note dont le poète accompagne

ces vers dans l'édition de lo7o ne permet pas pareille interpré-

tation : « Ces mots grecs, dit-il, seront trouuez fort nouueaux;

mais d'autant que nostre langue ne pouuoit exprimer ma con-

ception, i'ay esté forcé d'en user qui signifient une vie de petite

durée. Filosojic et maihematuiue ont esté aussy estranges au

commencement; mais l'usage les a par traict de temps adoulcis

et rendus nostres. » Cette dernière phrase, et le rapprochement

1. Sceve, Ddie, ccxciii.

2. Epilaphe de Marr/uerite de France, V, 2tî<, iMlit. Marly-Laveaux.

3. La tangue de la Pléiade, 1, Intr., p. 22.

Histoire de la langue. UI. «*«*
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qu'elle contient montrent avec certitude que Ronsard ne renon-

çait nullement à l'assimilation possible de certains mots grecs,

ou faits d'éléments grecs.

Toutefois ce ne sont point les noms, mais, en sa qualité de

poète, les épithètes qui lui faisaient envie, et c'est pour les

trouver quil a g-récanisé : Ses Carpime, Euaste, etc., viennent

de là. Or, accolés à des noms de Dieux, c'étaient presque des

noms propres, qui n'entraient pas dans la langue. Il reste donc

acquis, qu'il n'a pas vraiment, comme Boileau l'avait pré-

tendu, parlé grec en français. En ce qui concerne les mots,

il a, en somme, fort peu hellénisé lui-même, et surtout il n'a

pas été le maître de barbarismes que l'on s'était longtemps

imaginé.

Je ne suis point arrivé, je l'avoue, à déterminer des phases

bien nettes qui marqueraient la décadence ou le progrès de la

création savante. Il est certain cependant que, si on considère la

langue littéraire seule, le mal a plutôt été en décroissant, et que

les pires barbares sont ceux du commencement du siècle, toute

cette école des grands rhétoriqueurs dont le nom seul éveille

justement des idées de futilité et de pédantisme. A l'époque

d'Henri Estienne, il est certain que le pédantisme gréco-latin

est en baisse, et que la mode néologique s'est tournée ailleurs.

Toutefois, à chaque instant, l'intervention personnelle d'un écri-

vain vient troubler la marche de la langue. En poésie surtout,

le va-et-vient est tel que le mot de marche ne convient plus :

c'est une série de soubresauts.

Diverses classes d'emprunts savants. — H y a diverses

manières d'emprunter à une langue étrangère, difîéremment

dangereuses pour le langage.

1'' La première consiste à créer des expressions en rappro-

chant des termes que le latin unissait, mais que le français

n'avait pas encore joints. Quand Desportes parle de Images

pleurs, il imite incontestablement le largos fletus des Latins.

Autant en fait Ronsard, quand il qualifie la vieillesse de crue à

l'exemple de Virgile, qui a dit : cruda deo viridisque senectus.he

Quintil censeur reproche à Du Bellay d'employer l'expression

d'un sourcil stoïque (p. 193) ; c'est la môme hardiesse. On trouve

dans les auteurs du x\f siècle une foule d'exemples analogues.
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Mais ce latinisine-là, tout littéraire, est affaire de style plutôt que

de lang-ue.

2" Il arrive en second lieu que des éléments tout français sont

combinés pour former des mots à l'antique.

De cette catégorie sont un certain nombre d'épithètes homé-

riques, créées par les poètes de la Pléiade : le dieu chenvre pied

(Rons., Bl. IV, 58), Fils de Saturne, Roy, tout oijanl, tout-voyant

(Ib. V, 143). On pourrait retenir ici les mots de ceg'enre, qui j)ar

un côté sont anciens; j'ai préféré les classer d'après les éléments

qui les forment, et les rejeter par conséquent aux mots purement

français.

3" Il arrive qu'un mot français est détourné de sa forme nor-

male pour être rapproché du mot ancien, dont le jeu plus ou

moins régulier des lois phonétiques l'avait éloigné. J'en don-

nerai pour exemples : interrompre refait sur interrumpere, qu'on

substitue à entrerojnpre; intentif que Scove [Délie ccccxiv) écrit,

d'après inlentus, au lieu de dire ententif; auare pour auer (Du

Bel., II, 15. M.-L.) incarner, pour eMc/i«?*«er (Paré, VI, IG. Mal-

gaigne).

Comparez : caballin, pour cheualin, Mar., I, 184; equalitc pour iuelté,

Mont., I, 87. L.; hyoscyame pour iusquiame (û&o"/.-jajji.o;), HouiL, Chir., 25;

magistres, pour muistres (magistros), Rab., J., I, 68; sphère pour espère

(sphœra) , Focard, Paraph. de VAstrol. , titre ; verecundie pour vergogne

(verecundia), Brant., IV, 11. On a vu au chapitre de l'orthographe un certain

nombre de ces reformations.

4" Par un retour en arrière tout à fait semblable au précé-

dent, un mot français, sans être modifié dans sa forme, reprend

ou prend, sous l'influence du mot ancien correspondant, tout ou

partie des significations de ce dernier. C'est de la sorte que

Du Bellay dit p)cirdonner aux noms {Def. et ilL, p. 206, éd. P.)

dans le sens d'épargner (parcere), que Bugnyon emploie immérité,

comme en latin immeritus, pour dire : qui na pas mérité ^

Comparez : gauche = sinistrum (défavorable), Bons., BL I, 323 ; eslre veu
'=

videri (Du Bel. 107); 6ene/tce ^beneficium (bienfait), Desp., Dia/ie, I, procès;

durer ^= durare (supporter), Id., Masc. des chev. agités; mal oyr = malc
audire (avoir mauvaise réputation), Joub., Err., 12; élargir = elargiri

(donner largement) Bons., II, 423.

5" On crée des mots tenant en partie du latin ou du grec; et

ceci peut se faire de deux sortes. En elTet, dans certains cas, c'est
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le thème qui est français, et le procédé de dérivation ou de

composition qu'on lui applique, qui est latin. Les adjectifs vier-

geal (Baïf, Po., 251), nnital [Ibid.. 20) donnent l'exemple de cette

manière de procéder.

De ce type sont les mots: t/w6/(e»/c/- Rab., J., II, 178; miracUp.cquc \A. III,

36, artialiscr Mont., Es., III, 5, assassinat Pasq. liech., VIII, 20; billion =
bis -I- million Est. de la Roch., blanchiment 0. de Serres, V, 8, ibid.;

Arism., 1° 7, H. D. T, crucliser Noël du Fail, I, 235; archicoupeur là., II, 17G.

Ou bien, et c'est làde beaucoup le système le plus employé, le

thème est savant, on le dérive ou on le compose à la mode

française. Iiincturable (Lisset Benancio, Abus, 36 v°), sonoreux

(Du Perron, Prem. dise, 257), faits de y««c«?/r (a), sonor (us),

plus les suffixes able, eux, sont des types de ce genre. Les

exemples qu'on pourrait citer ici sont en très grand nombre.

En voici quelques-uns '.

Adjeclifs : en able : inhospitable, J. Du Bel., Odes, VII, G.; — en ant :

odoriférant, Houil., Chir., 45; — en ee : apollinee, Sceve, Bel., Cil; — en

el : complexionnel, Baillif, Conf., 78 v° ; clcmentel, Id., ibid.; perennel,

Rons., Od., V. 282; — en eux: acreux, Du Per., I^'' dise, 257; bitti/reux,

Houil., Chir., 17; erugineux. Col., Ur., 50; lacticineux, Lisset, Ab., 38 r";

— en if : perspectif, Rab., J. I, 39; suppuratif, Houil., Chir., 142; — en in :

aquilin, Rab., H, 16, H. D. T.

Substantifs : en eur : depraiieur, Bugn., Er., p. 51 ;
— en on : priirison, Sceve,

Del., XCIX; en ie : anlipelargic, Joub., Err., 561; cephalie, Baill., Conf.,

92 v°; doctorie, Mar., I, 280.

Verbes : en cr : arbuster, Belon, J)ef. de labour, 60: desoppiler, Rab.. III, 2,

H. D. T.; faciliter, Sceve, Del, LXXIH; horribler, Rons.. Bl., H, 27 ; infecter,

Marol, Metam., I, H. D. T.; Sceve, Del., XV; nécessiter, Bugn., Er., 39; violenter,

Id., ibid., 12; se vulguer, Id., ibid., p. 36; zephirer, Id., ibid., p. 120; — en

fier : lubrifier, Paré, Adm. an., 10 ro; sanguifier, kl., ibid., 16 r°; chylifier,

Lisset, Ab., 30 v»; —avec préfixes : enthyrser, Baïf, Po., 124; régurgiter,

Paré, Adm. a/i., 17 r^; postpouser. Rai). J., IV, 176. Du Fail, I, 12; sijmme-

trier, Marot, Pref., éd. Lyon, 15i4.

Adverbes : celestement, Pont. Ty., H, 24; indubitablement, Bail., De

rhom., 32; mammallcment , Rab., J., I, 26; perpendiculairement. Rouelles,

CjCO., 7 \"; prodigaUment, Bugn., Er., 12; tacitement, Pont. Ty., H, 27.

G" On emprunte des mots tout faits -.

i. L'ordre suivi est celui des suffixes. J'ai essayé de varier plus que de mul-

tiplier les exemples. Je donne des mots disparus aussi bien que des mots con-

servés. Le lecteur saura facilement distinguer les uns des autres.

2. Je me suis astreint dans ce qui suit à ne citer que des mots qui d'après

les dépouillements des grands lexicographes contemporains : Liltré, Godcfroy,

Delboullc (auxquels j'ai ajouté les résultats de mes propres lectures), sont

considérés comme datant du xvi° siècle. Mais il faut bien se souvenir d'abord

que dans l'état actuel des dépouillements, ces classements chronologiques sont

absolument provisoires, et qu'on retrouvera plus tard nombre de ces mots avant

l'époque où ils sont signalés. Inversement, il serait d'une mauvaise méthode de
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A. Emprunts au latin.

ubkorru\ Rob. Est. Ia39, Sceve, DcL, XX.YIII; astrus, J. Le Maire, III, 171,

H. D. T; acrimonie, Paré, Adm. an., 20 V; a'imixtion, Bac, Adm. p., 42;
adombrcr, Dorât, 27, M.-L.; adstringent, Houil., Chir., p. 4; amène, J. Le
Maire, ///. de G., II. D. T.; awjustie, Paré, Arfm. an., 13 ro; animant, Du
Bel., II, 221, M.-L. ; animeux, Baill., T?-. (/f /'A., 12 r°; apostolat, Calvin, Inst.

chr., IV, III, 4. II. D. T.; apparut, Noël du Fail, I, 96; arjuilin, Rab., II, 16,

H. D. T.; arc (autel), Marot, I, 208; argutie, Rons., III, 521), II. D. T.; assercr

(= attribuer), Rons., VI, 262, M.-L.; assimiler, Paré, Inlr., 8. II. D. T.;

cadauer, J. Thier., Dict. fr. latin, II. D. T.; captif. Du Bel., 01., 13, ibid.,

carie. Paré, XIV, 58, ibid.; carnifique. Paré, Adm. an., 26 r"; carunciiles,

Joub., Err.,l, 59; cartilages. Paré, Adm. an., 26 v" ; césure, Rons., A. poH.
H. D. T.; cerue, Du Bel, I, 337, M.-L.; classique, Sibilet, A. poét., 7 r»;

claviculaire, Paré, A(im. au., 38 r"; coarcté, Lisset, Ab., 4i- r°; collauder,

Baïf, III, 304; collation, Lisset, Ab., 5 r°; colombe, Marot, Ep. 13, H. D. T.;

colostre, Joub., Err., 473; commuer, Rob. Est., Dic^ 1549, IL D. T.; com-
patir, Id., ibid.; concilier, Id., ibid.; concours, Amyot, Œuv. mor., Cur., 22,

ibid.; concret, Paré, XVIII, 4, i6id. ; conuidsion, Rob. Est., loi-9, (62^., Joub,
£rr., 66, Ilouel, 13 r« ; crassitude. Col. t/;-., 41 ; dcliber, Rons., III, 523, M.-L.

;

depoulper, Id., VI, 300, tôzd. ; dcpraualion. Km., Œuv. mor. préf., IL D. T.;

despcction, Chasteli., Chron. d. Bourg., III, 199, G.; désuétude, Le Caron,
1596, IL D. T; dénouer, Am. dans G. Supp'. ibid.; dextérité, Macault, Trad.

Apoph. Er., ibid.; dirriger. Du Bel., I, 484, M.-L.; disconmnir, Rob. Est.,

1549, IL D. T.; dissident, Tagault, G. Sup', ibid.; diuaguer, Voslel, Rep. des

Turcs, ibid.; diuidende, Pelet, Arithm, 43, ibid.; docile, Rob. Est., 1549,

ibid.; docte. Du Bel., 1, 55. M.-L.; dulcorer, Lisset, Ab., 7 v" ; éducation,

Dassy, Percgrin., U. D. T.; effectif, Ep. de Henri Vil a H. VIII, 1512, ibid.;

elabourer, Rab., l. Prol. ibid.; elider, l\oh. Est., 1549, ibid.;elocution, Fabri,

Rhet., ibid. ; elogue, Pasq. Let., L 558, ibid. ; émanation, Vigenère 1587, ibid.
;

enumeration, Fabri, Ilhet., ibid. ; cpistolaire, Dolel, Ep. fam. de Cicer., ibid.;

érosion, Canappe, Tabl. unat., ibid.; Lisset, Ab. 11 r"; ère, Grujet, Div.

leçons, IL D. T.; excauation, du Pinet, ibid.; exceller, Rons., Am., I, 163,

ibid.; exolution, llouil., Chir., 57; exorable, Calv., Inst. chr., III, xx, 124,

croire qu'un Ronsard ou un Scève n'ont réellement innové que les mots qu'on
ne trouve pas avant eux. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, un latinisme est

signalé dans Oresme, on le retrouve au xvi" siècle, il a été la plupart du temps
réimporté, même quand on en rencontre quelques exemples entre les deux
époques, si ces exemples ne sont pas très nombreux. Evidemment dans les

vocabulaires tecliniques, des mots techniques se sont transmis obscurément
comme concentrique, irrationnel, incommensurable, intersection, quadrangle,
équidistant, pénultième en mathématiques; ablution, artificiel, calciner, congeler,

putréfaction, sublimer, transmutation en alchimie; apéritif, df/surie, e.rcarnifier,

extirpé, lénilif, pustule, t/iéreôeniine, thorax, u'cération, en médecine. Mais en
revanche on pourrait citer une masse de cas oii les auteurs du xvi° siècle ont
pris ailleurs qu'à la tradition. Ce n'est pas dans Bersuire que Ual)elais va chercher
pretoriat (III, 183, Jannet), ni dans l'Histoire de C/iarles VU, que Scève trouve
patrie {Délie, XX). De l'un à l'autre texte, ce mot était si peu passé dans l'usage

que le Quintil censeur le réprouve un peu plus tard chez Du Bellay comme un
néologisme écorché du latin. Culture est cité en 1521 par le Dictionnaire
général, et cependant Belon hésite à le prendre au latin, et le rend par le

français labour [Le deffaut du labour. Préface.) La conclusion de ces observa-
tions est qu'en dehors des mots que le xvi" siècle a inventés, il faudrait, si l'on

voulait mesurer exactement sa fécondité, tenir compte de tous ceux qu'il a
ressuscites; la vraie vie d'un mot commence seulement du jour où il entre dans
l'usage général.
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H. D. T; exorde, Fahri, Rhet.,-ibid., etJoub., Err., loO ; expllcation^Yigenere,

Phitostr., H. D. T.; explicite, du Perron, Euchar,, ilnd.; expurger, Chrest.,

Philaleth., 15 r", ibid.; exquisite, Colin, Ur., 42; exsangue, Canappe,

H. D. T.; extoller, Crétin, Ch. roy., 5 r". G.; exulceration, Baillil', Conf., 26;

exidcerer, Rab., I, 13, H. D. T.; exulter, J. Le Maire, ihid.; facicnde, Rab.,

IV, 21, ibid.; facilité, R. Est, 1549, ib'uL; fanatique. Mont., II, 12. Ibid.;

fane, Bugn. Er., 30; fatidique, Oct. de Saint-GeL, II. D. T.; fébrile, Paré,

V, 19, ibid.; fidèle, Rob. Est. 1539, H. D. T.; floride, Rons., HI, 520. M.-L.

et Rab., V, 9, 159, H. D. T.; fortuit, Rob. Est., 1549, ibid.; fréquentatif,

Meigret, Grain., ibid. ; et Rons. Bl., VII, 33G
;
fuligineux. Paré, Adm.,

anat., 36 v°; funèbre, J. Le Maire, II. D. T.; Sceve, Del., VII; glandulc,

Paré, I, 17; gradation, Fabri, Rhetor., ibid.; gratifier. Des Periers, lHouu.,

123, ibid.; gratuit, Amyot, Œuu. mor., Mauu. honte, 9, ibid.; hésiter, de

Selve, Vies de Plut., ibid.; hiatus, Fabri, Rhet., ibid.; honorifique, Kic. de la

Chesn., ibid. ; hyulque. Du Bel., I, 52, M.-L.; impetigine, Baillif, Conf., 89 v";

impollu, La 2xiix faicte a Cambray, G.; improspere, Jod., I, 187, M.-L.;

indcfatigable, Belon, Singidar., 1559, G.; indélébile, Calv., List. chr. IV, 19,

H. D. T.; inguinal, Houiîler, Chir.. 7; inmlide, Rob. Est., 1549, H. D. T.;

iube, Rab., J., III, 177; iuiube, Lisset, Ab., 32 v°; languide, Ilouil., 4; lani-

ficque, Rab., J., III, 235; lascif, J. Le Maire, H. D. T; laudateur, Rab., J., III,

15; ligament, Rab.. IV, 30, IL D. T., et Paré, Adm. an., 26 v°; lincamens,

Rab., J., II, 51; Baillif, De l'homme, 22 v°; lucifique, Rab., J., II, lQ;macter,

Baïf, V, 56, M.-L.; macule, Ca.lv., Inst., 30, L. et Des Periers, Poes. 155.

Chen. ; malaxer, Ilouil., Chir., 68; malesuade, Rab., J., V, 24; maliuole, J. Le
Maire, Ill'ist., III, f° 4 v°; G.; mânes, Rons., I, 86, M.-L.; membrane. Paré,

Adm. ati., 19 v°; mirande, Noël du Fail, I, 261; molestie, Du Bel., I, 485.

M.-L.; muliehre, Molinet, Chron., VI, G.; munitions, Rab., J. IV, 20; nodo-

sité. Paré, XIV, 17 L.; Baillif, Conf., 94 v°; nouenaire, Est. de la Roche,

Arism., 150 v'^; nubileux, Rab., J., III, 227; numéral, Id., ibid., I, 81 ; obturbcr.,

Id., ibid.,\\l, 104; obtus, Paré, X, 21, L. ; Bou., Geom., 7 v"^; occiput, Rouiller,

Chir., 3; oppugner, Rab., J., III, 221; orifice. Paré, Adm, an., 25 r°; orcjue,

Du Bel., I, 140, M.-L.; oscitation, Baillif, De l'hom., 24; s'ostenter, Buga., Er.,

-'tZ; pacifique, Jod., II, 148, M.-L. ; pdlucide, Belleau, II, 158, ibid.
;
péricliter,

Rab., J., V, 21
;
perméable (« pardonnez-moy ce mot »), Pont. Ty., 35, M.-L.

;

pernicie, Ant. du MouL, Chirom., 1549, p. ^;peroration, La Ramee, D<a/.,

11, 16, G.; Mont., Ess., I. I, ch. 58; pestilent, Ilouil., Chir., 8; petreux (os),

Rab., J., I, 153; ponction, Paré, VI, 12, L.
;
potential, Ilouil., Chir., 13; pres-

cript, Du Bel., I, 20, M.-L.; pristin, Ilouel, 11 r°
;
jJrogression, Esi. de la Roch.,

Arisni., f" 6; promptuaire, Des Per., Deuis, LXIII, 227. Chen.
;
propage,

Bugn.,Er., i\2;prospectixie, Sceve, De/.,LXXIII; prostration, Colin, Cr., 24;

pubis, Paré, Adm. an.., 8 v°; pudique, Sceve, Del., CCCXIII; pulueriser, Paré,

Intr., 27, L.; et Bail., De Ihom., 32; quadrature, Rab., J., IV, 160; quotient,

De la Roch., Amm., 13 \°;rancide, Rouiller, Chir., 16; récurrent, Paré,

Adm. art., 41 r°; réitération Rab., J., III, 102; retenter. Du Bel., I, 341, M.-L.;

rétrogradation, Bail., Conf., 38; reuolu. Du Bel., I, 156, M.-L. ; inisticitc, Rab.,

J., V, 75; sacre ("= sacré), Sceve, Del.,\Xl; Rab., J. II. 121 ; sacrosancte; Bugn.,

Er., 5i; sanie, Ilouiller, Chir., 30; scelestc, Bugn., £/., 20; scope {:= scopa),

Lisset, Ab., 19 r°; scripteur, Rab., J., III, 94; secteur, Bou., Geo., 51;

semestre, Rons., III, 217; M.-L.; serener, Sceve, Del., XLV; scsquiallere. De la

Roch., Ar., f 3 *
; siccité. Paré, XIII. 3. L. et 13acon, .Mir. d'Alq., 81; silent,

Scave, Del., LXXY; simulté, Rab., J., IV, 20; statuer, Bugn., Er., 116; spinal,

Ilouil., Chir., 3; stillicide, Lisset, Ab., 48 r° ; structure. Du Bel, I, 336,

M.-L.; subjicer, Bugn., £?., 10; suffocation, Bail., Conf., 28; sulphureux,

1. Cf. sesquiquarte, sesquilierce, sesquisexte, Id., ibid.
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BaiL, Conf., 37; suture, Canappe, Os, 9 r°; syderal, Rab., J., I, 38; tahide,

Houil.,C/iî>.,p.30;Rons.,VI,47o, M.-L.; temulent, Bngn., Er., 00; ténuité, Col.,

Ur., 30, Paré, I, 11. L. ; testicule, Paré, Adm. an., 19 r»; testificr, CL Marot,

1731, I, 254. G.; tctricité, Des Per., Deu., I. 12. Chen. ; litilacion, Joub.,

Err., 524; torréfié, Lisset, Ah., 42 v°; trituration, Houel, p. 6; triturer.

Bacon, Mir. dAlq., 71; valétudinaire, Joub., Err., 122; valuide. Paré.

Adm. an., 37 r°; vate, Rons., IV. 359, M.-L.; véhicule. Bail., Conf., 39 v'^,

Paré, Intr., 6. L.; vellication Rab., J., [II, 213; vertigine,B<\i\., De Vhom.,

44 r"; vigilance, Dorât, 35, M.-L.; rm< (= vincit), Bugn.. Er., Si; vitré,

Bugn., Er., 19; vulgue, Rab., J., III, 179; value, Paré, Adm. an., 24 v°.

B. Emprunts au orec.

1° Mots qui sont empruntés par rintermédiaire du latin classique :

Académie (academia= 'Axa5r,[;.;a), Marot, I, 214 ; cadmie (cadmia^y.aô[j.sca),

Houil., Chir., 42; disque (disons = oîa/.oç), Guill. du Choul., 1556, II. D, T.;

égide (aegis = »ÎTiç), J. Le Maire, ///., ibid. ; emblème (emblema = £[ji,ê).r([j.a),

Sceve, Del., Privil.; encyclie (encyclios =z à-cx-jxXtoi;), Bou., Geo., 13 v°;é>pi-

derme (epidermis = ÈTnosp!;.:?), Paré, I, 2, H. D. T. ; epigramme (epigramma 3=

£7:iYpa[j.!x«), Laz. de Baïf, M.-L.; cpikpsie (epilepsia = iuiAr/I/ia), J. Meignan,
Hist. d. plantes, H. D. T., Joub., Err., 122; epithalamc (epithalamium =
kT.:f)xlip.ioy), CL de Buttct, H. D.T.; epilhctc (epithetum = ètiîôetov), Bouchet,

Chap. des princrs, ibid. ; hémistiche (hemislichium :=r,ai7Tt-/iov), Du Bel., De/".

etilL, ibid. ; hendccasijllabc (hendecasyllabus =1 èvSe/.xctjXXxSo;), Id., ibid., I,

40, M.-L.; heptagone (heptagonus = ÉTrTâywvo;), Bou., Geo., 28 v°; hexagone

(hexagonus = é^âytovo;), Id., i6ù/., 9 v^, cf. Rab., I, 53, IL D. T.; hydrau-
lique (hvdraulicus = •jgpxy>>iy.ôç), Bouchard dans GodeL Compl^, ibid.

;

hjjdragogue (hydragogus = ûSpaywyôc), Paré, XVI, 12. ibid. : hystericque (hys-

tericus == ûo-TEpty.ô;), J. Grevin, ibid. ; hypothèse (hypothesis = ÛTtôôso-tç),

Canappe, MuscL, 1''-' 33 r"; isocèle (isosceles = ïc7oa"/.s),v:), Bou., Geo., 16;

lyrique (lyricus = X-jpty.ô;), Du Bel., I, 175, M.-L.; lytharge (lethargus =
l-ffiap^oz), Houil., Chir., 22 ; magnes (magnes= Miyvr,ç), Id., ibid., 40 ; malagme
(malagma = [iâlayîxa), Id., ibid., 63 ; métamorphose (metamorphosis =
[AE-a[iôp:pMat;), Rab., Briefue declar., IL D. T. ; Musagetc (musagetes =
(Ao-jo-aysTr,;), Bugn., Er., 18; naumachie (naumachia =: yy.-j[j.xyj.x), Rab., J..

VI, 26; neoteric (neotericus = vïWTspixô;), Col., Ur., 21; orgie (orgia =
opy:a), Rons. L.; oxymcl (oxymeli = fA-j^j-sl:), Houil., Chir., 67; parallélo-

gramme (parallelogrammum :^ iiapaAVriXôypaixsAo?), Bou., Geo., 38 \°; parotide

(parotis =: Tiapwtiî), Houil., Chir., 47; péritoine (peritonseum = irspiTÔvaiov),

Canappe, MuscL, 14 r»
;
periphraze (periphrasis = Ticpbpaïi;) , Du Bel.,

Dcf., I, 22, M.-L.; philologe (philologus = çt/.oXoyo:) , Rab., J. , I, 6;

phlebotomie (phlebotomia = o>.EooTo;xi'a), Houil., Chir., [; p/ilhyocampc (qui

sont chenilles de pin, pityocampa = Tr-.TyoxâpiTcr,), Houil., Chir. 22; pi-obos-

cide (proboscis = TipoSocrx';), Jod., H, 272, M.-L; rhombe (rhombus ^= pôfAoocj

Bou., Geo., 20 v"; rhomboïde (rhomboïdes = po(Ago£'.5r,ç), Paré, I, 8, L.; Rab.,

J., HI, 22Q ; sandaraque (sandaraca = aavSxpàxri), Lisset, Ab., 39 r°; sciatic,

(sciaticus =: bxianxôç), Houil., Chir., 8; spondyle (spondyle = sttovc-jXy;;,

Paré, Adm. an., 45 v'^; stratagème (strategema= aTpaTriyr,u.a). Rons., III, 524,

M.-L.; sympathie isympathia = av[j.uâ8£ia), Rab., III, ch. 4, Rons., BL, I,

112, Joub., Err., 522; symmxjste (symmysles = a\>\j.\>.-iT-r^^). Joub., Err., 55;

tetragone (tetragonus = Tcxpdcywvo;), Est. de la Roch., Arism., f" 154; trachée

(trachia = Tp«xî''a)? Paré, Adm. an., 42 \°; trope (tropus = tpôTioçj, Rons.,

III, 520, M.-L.; tropicque (tropicus = TpoTctxoç), Rab., J., III, 236 '.

1. A ces mots on pourrait en ajouter iinc foule d'autres : Aconlle, aegilop,

amblygone, androyyne, antipathie, anodyn, apocope, apo'ogie, apothéose, apo-
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2° Mots qui sont empruntés au grec soit directement soit par rintermé-

diaire du bas-latin moderne :

acromion (àxpoSatov), Rab., J., I, 150; acroamatic (àxpoa(j.aTiy.ôç), Bouchet,

Serees, Prêt'., H. D. T. et BaiL, Conf., 10; agathe (àyaôdî), Bugn., Ei\, XI, 15;

anagramme (àviypaixsxa), Dorât, 66, M.-L.; anodyn (àvaiôuvo;), Ilouil., Chir., 7;

anthrope (av6pw7ro;), Bugn., Er., 84-; apathie (àTiâesta), Rab., 111, Dcd., H. D. T.,

Bugn., Er., 50; apocroiistic (àno/.pojcrriy.ô; = répulsif), Houil., Chir., 1;

aponeurose (àTiovEJpuo-'.;), Paré, 1, 7, H. D. T. ; apophijse (àTrô^jo-t;), Paré,

I, 11, ibid.; apophtegme (à3Ô;p6cY^a), Rab., I, 27, ibid.; archipel (àpy;7C£),aYo;),

Rob. Est., 1539, ibid.; athée (aÔEo?), Rons., Y, 341, M.-L., H. Est., N. lang,

franc, ital., II, 214, H. D. T.; cacochyme {y.%y.rjyj^o;), Ilouil., Chir., 1; charité

(yip'.i; = grâce), Rons., I, 9, M.-L.: chiliandrc (-/tAJavSpo;), Rab., J., III, 236;

cotilidoinc (-/.oTUArjôtôv), Paré, Adm. an., 25 r'; Rab., I, 6, II. D. T.; diarthrose

(S'.âpOpwji;), Paré, IV, 43, ibid.; diathesc (ôiâOso-i;), Paré, III, 728, ibid.;

engaslrimythe (èyya'TTptjjL-jôo-:), Rab., J., III, 128; enthousiasme (Èv6oya;a(7!J.6;)j

P. de Ty., II. D. T. ; epœnon (enaivoc), Rab., J., IV, 224; cpigastre (ÈTt'.Yâorpto;),

Canappe, II. D. T.; episemasic (èunTrifAacria), Rab., J., V, 102; estiomene (de

sTTiâw), Lisset, A6., 11 i°; gynecocratie (yjva;y.ox.paT;a), J. Bod., Rep.-, VI,

5, II. D. T. ; homogène (ôfioysvr,;), Piccol. Sphcrc, ibid. ; homologue (ôijlô^.oyo;),

Stevin, Arithtn., 66, ibid.; hygiène (ÛYie^vii), Paré, Intr., 3, lôîd. ; ichlyocolle

(Iy.8-jôy.o>J.a), Ilouil., Chir., 9; lambdoide [\!X[xoZQv.lr^ç,), Canappe, Os, 9 r'^;

larynx (xâp-jy^j, Rab., II, 32, IL D. T. ; leuce (),£Oxr,), Rab., J., I, 43; lipothymie

()>tTCo6-j[j.ia), Rab., J., m. 161. CI". L.; lobbe (looôç), Paré, Adm. an., 17 r»,

mésentère {\).z'yvi'éç,'.o'/), 1546, Ch. Est.,Di.ssec^, II. D. 'ï.;metaphrene (}j.ET!iq;p£vov),

Rab., J., III. 176; Paré, Adm. an., 45 v" : îiosocome (voao/.ôjxoç), Rab., J., I,

175; œdème (oïôr|t;.a), Ilouil., Chir., 58; omiomere (ô[j.o:o[j.Epr,;), CjL, Ur., 267;

opiate (oTttov), Rab., P/'o/., V, L. ; Lisset. Ab., 62 \"^
;
pcdinyencsie (Tra/iyysvsaia),,

Rab., J., III, 93; péricarde (uspi/.âpSioc), Paré, Adm. an., 41 r°; philostorgie

(siÂOG-TopY'a) « comme les Grecs l'appellent », Est., Dial., 143; phrene {^ç>v')t-

Rab., J., III, 176; philaftie {o'.l'x-j-.ly.), Marg. de Val. dans Brantôme, VIII, 210;

prosphonemalicpie (7rpo;?wvr,jjiaTiy.d?), Du Bel., I, 222, M.-L. ; sphacele (ayày.eXoç),

Paré, XVIII, 31, L.; sphagitides (o-^ayt-iî), Adm. an., 38 r"; strobiline {arpooi-

l'.'joç). Ilouil., Chir., 43; symptôme (o-jfjLTiTwaa), Brailler, Art., p. 37^; synoche,.

(a-jvo-/r,), Lisset, Ab., 19 v°; tetragramme (•reTpxypafAfj.o;), Pont. Ty., 54, M.-L.-,.

</it'e (Oici), Bugn., jBc, 20; trapèze (TpaTci^iov), Bon., Geo., 21; ypothenuse

(u7coT£Ïvo-j(7a), Est. de la Roch., Arism., 152: zoophytc {^u>6-^-j-o^A, Paré, .biiîn.,.

21, L.; Rab., J., 111, 49 ^.

7° Avec (les éléments entièrement savants, on fait des mots

que les langues anciennes n'ont pas connus. Ainsi du thème

(j'ujant, et du suffixe francisé mais non français al '\ Rabelais

strophe, ardiimandrite, astronome, axiome, balane, clinique, dogme, empyreme,

épinicie, ethnique, exotique, ganglion, yelasin, géographie, gnomon, hcclic, her-

maphrodite, liyménée, isoplèvre, oxycrat, oxygone, phtiriase, schème, thalame.

tragique, qui apparaissent dans les textes français du xvi" siècle, et qui étaient

déjà passés en latin dans l'antiquité.

1. Le mol se trouve en latin, mais il est accompagné de celle phrase « comme
ils grecisent en françois ».

2. Je ne puis pas ne pas rappeler que Eslienne dans le livre III de la Confor-

mité, et Trippaull, dans son Dictionnaire François Grec, Orléans, Eloy Gibier,

1577, ont donné nombre de mots savants tirés du grec. Là ils se sont beaucoup

moins fourvoyés que dans les élymologies de mots courants.

3. Le suffixe populaire venu de alem est el. Ex. : mortel {mortalem), noel

[natulem).
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forme (jujanlal, qui serait eu latin (liuantaUs, mais qui n'existe

pas dans cette langue (Ralj., M.-L., I, 3G2). De même de

»uper et purr/ation la médecine du xvi" siècle avait tiré siiper-

purrjation \

Ces mots commencent au xvi« siècle, à se rencontrer en

nombre très considérable. En voici quelques-uns dans la masse :

1. DÉRIVÉS. A. Adjectifs : en aire : iugulairc, I^ai-é, Adin. (m., 38 r" et

Canappe dans II. D. T.; uretaire. Paré, Adm. an., 18 v°; — en al : fecal,

Paré, Adin. an., 13 r°; humerai, Canappe, Tab. an., II. D. T.; humoral,

Paré, Adm. an., 16 r" ; Des Per., Dcuis XC, II, 297, Chen. ; laclal, Paré, Adm.
an., 31 r°; salivai, là., ibid., 20 r°; — en amie : honorande, Id., ibid., 11;

licentiande, lieglem. de la Fac. 1534. G. ;
— en atoire, masticatoire, Paré,

Adm. an. 47 v°; — en ce, atluinatce, Bngn., Er., 67; — en ian : Palladian,

Marot, II, 13'.)
;
— en ien : ApoHunicn, Bugn., Er., p. 115; vénérien. Paré, Adm.

an., 20 r" ;
— en fique : neruifique. Paré, Adm. an., 26 ro; — en iqiie :

pleonasmique, Rab., J., III, 18i; symptomatiqiie, Paré, XX, 35. L. et Col.

Ur., 179; — en if, atif : carminatif, Lisset, Ab., 12 r" ; détersif, Ilouil.,

Chir., l&;initiatif, Bon., Geo., 1566, p. 6; oppilatif, Ilouil., Chir., 8; répulsif,

Id., ibid., 1, etc.

B. Substantifs : formés par dérivation impropre : hydrographe (de liydro-

graphie). Or. Fine, Sphère, II. 1). T. : hiéroglyphe, Chappuis, Comm. Iiicrogl.,

ibid.

Formés par adjonction de suflixes : en ament, filament, Rob. Est., 1539,

ibid. ; Paré, yl dm. an., 14 r° ;
— en asmes, erotames (sur Epwç), Bugn., Er., 118

;— en ation : albiftcation, \i3.con, Mir. dWlq., 67; cubication, Bou., Geo.,

49 v°; clucidalion, Palsgr., 1530, II. D. T.; mondiflcation, Bacon, Mir. d'Alq.,

17; pairocinat ion, Rab., J., III, 147; ramification. Paré, Adm. an., 25 r°;

rubification. Bacon, Mir. cVAlq., 67; symbolisution, Rab., J., III, 33; — en

ature : dcligature, Ilouil., Chir., 15; lineature, llerooX, Parf. amye, 1543. G.;

— en isme : gallicisme, H. Est., Nouu. lang. fr. ital., H, 177, II. D. T.; —
en iste : clisterizistcs 2 Lisset, Ab., 24 r-'; humaniste, Gruget, Lee, de P.

Messie, 1539, II. D. T.; fabuliste, Guterry, ibid.; — en ité : anfractuosité

,

Paré, Adm. an., 10 r' ; caducité, Tabourot, Bigar., II. D. T.
;

fauorité,

Bugn, Er., p. 21; labllité, ]\Iar., IV, 18'3; oleagineité. Bacon, Adm. pouv.,

67; ierrestreité, Id., Mir. d'Alq., 11; — en eme : prolongeme, Bou., Geo.,

1566.

C. Verbes : l'ormés avec culer : torticuler, Rab., J., II, 178; — avec izer :

cabulizcr, DesPer., J. Det(/s, XIII, II, 64, Chen. ; ciuiliscr. Mont,, I, 2S , II. D. T.
;

diaspermatiscr, Rab., J., III, 133 ; éterniser, Rons., Am.. I, 167, II. D. T.
; fami-

liariser, Cholières, Ap. din., 127, ibid.; formaliser, Amyot, Flam., 31, ibid.;

franciser. Des Per., Nouu., 16, ibid.; naturaliser, J. Thierry, Dict., II. D. T.

2. Co.MPOSÉs 3. A. Latins : intercostal, Paré, Adm. an., 31 r", Chreslian,

1. Il importe de remarquer que bcaueoup de ces mots ont été inventés

pour le latin scientifique, et que c'est de là qu'ils ont passé en français. En
ce cas les mots de celte catégorie ne sont pas essentiellement distincts de ceux

du n" 0.

2. Dans ce même livre les apothicaires sont traités de saphranisles (p. 10),

quiproquoqiiistes (10 r"), reuhavbarlsles (27 r°).

3. Des Periers s'est égayé de ces mots dont l'avocat abreuvait sa malheureuse

servante Pedisseque {Joyeux Deuis, XIY, II, 06-69).



842 LA LANGUE AU XVr SIECLE

Philalethes, 31 r^, IL D. T.: fcrrementiportc, Rab., J., Y, il: frontispice,

G. Tory, Champll., II. D. T.; manutenence, J. Le Maire, Lcg. des Yen.,

LG.
B. Grecs : anemophi/lace, Rab., J., VI, 7; nephrocatharticon, Id., ibid., Il,

147; panthcologie, Id., ibid., III, 95; proterote, Bugn., Er., 3; hijsterotomo-

tokic, Guillemeau ', titre.

8° On emprunte aux langues anciennes, non plus des mots,

mais des formes, ou des tours grammaticaux.

Pour les formes il était impossible d'aller très loin, sous

peine de renoncer totalement à être compris ; il pouvait être

question de rapprocher du latin les formes françaises qui s'y

prêtaient, rien de plus. Ce sont ici les grammairiens, comme
on l'a vu, qui semblent s'y être le mieux appliqués.

Il faudrait signaler cependant quelques autres essais, en

particulier celui qui concerne les superlatifs en isme^. L'idée de

tenter la restauration impossible des degrés des adjectifs avait

ATaiment séduit quelques-uns. On la trouve exposée parPeletier

dans son Ai-t j)oetique '.

En ce qui concerne la syntaxe, le latinisme a eu une action

très considérable, et il faudrait faire une revue de presque toute

la g"rammaire pour montrer, soit les tours qui ont été empruntés,

soit ceux qui étaient déjà de l'ancien français, mais que l'imita-

tion des Latins a contribué à développer et à répandre. Toute-

fois , cette action commence bien avant le xvi^ siècle, et

les pires latiniseurs ici n'innovent presque rien, ils appliquent,

quelquefois en les élargissant, les méthodes de leurs pré-

décesseurs.

Ainsi depuis longtemps, par réaction étymologique, certains

noms tendaient à reprendre le genre qu'ils avaient en latin : dès

le xvi'' siècle les mots en eur, féminins en vieux français, retour-

naient au genre masculin : erreur, horreur, humeur. Le Maire

1. Une fois les mots savants grecs ou latins entrés dans la lanf-'ue. ils se

combinent avec des éléments hétérogènes, de façon à faire des mois hybrides,
ni grecs, ni latins, ni français. Ex. : de palriot, grec Trarptaj-r,; : compatriote
(Du Pinet, Pline, H. D. T.); de choiera = yoléùx : choiera morhus\ (Houel,

p. 12).

2. On a longtemps, d'après une méprise d'Est. Pasquier f/îec/i., XXII, 2) charge
la mémoire de Baïf de cette témérité. En réalité Du Bellay et lui s'étaient amusés
à parodier les latiniseurs. Il suffit de lire les premiers vers des sonnets qu'on
cite pour s'en convaincre.

3. On sait que l'ancien français avait gardé quelques superlatifs de ce genre :

grandisme, altisme, etc.
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de Belges {Prol. du 3^ livre), Rabelais (II, 416, M.-L.) font

erren?' masculin. On troiiYorait avec le même genre dans Pan-

tagruel ferueur, odeur, teneur (I, 5, G, II, 282).

L'adjectif prend, sous l'impulsion de Le Maire de Belges et

surtout de Ronsard, un rôle adverbial, tel que le lui donnaient

souvent les poètes latins. Ex : Un soin horrilAernent
j;
Claquant

du bec et tresmoitssant de faile,
\\
Ronge, goulu, ma imitrine

immortelle {Am. 1. 1, son. 13). Pour n avoir satisfait deuot a

ses honneurs {Odes I, 1) '.

Le substantif lui-même accompagne le verbe d'une

manière sensiblement analogue. Ronsard calque ainsi le //

cornes de Virgile : Qui, compagnon, ses pas allait suiuant (III,

173, Bl.)

Ailleurs on voit ce substantif se rapporter sans l'intermédiaire

d'aucune préposition à un adjectif ou un substantif, comme en

grec les noms à l'accusatif dit de qualité, ainsi dans ces vers :

Et couronné la teste d'une branche
\\
Diiiin Muret, tu nous liras

Catulle (Id., YI, 176. Ib.) C'est le o-TSîpavwjj.svoç t/.v x£'j>aXr,v

transporté en français.

On trouve de nouveau la construction gréco-latine des com-

pléments du comparatif avec de : mieux de toi, que Rabelais,

Baïf substituent parfois au que devenu dès lors régulier. Nul

mieux de toi (Du Bel., II, 419) '.

Le pronom relatif prend un rôle synthétique, dont il avait été

dépouillé au profit de constructions analytiques, faites de la con-

jonction que et d'un pronom personnel. Ex : // est digne pour

qui on face (Mont. I, 50), tel deuant qui vous n'osiez clocher

(Id. I, 38). Ces })hrases, directement imitées du latin, et com-

plètement étrangères à la vieille langue semblent, il est vrai,

à peu près particulières à Montaigne.

Des verbes prennent un complément indirect avec à ou un

complément direct, suivant qu'ils se rencontrent en latin avec le

datif ou l'accusatif. Prier, servir, contredire se trouvent avec à

1. Du Bellay dit : « Use des noms pour les aduerbes, comme ilz combattent
obtinez pour obstinéement : il vole léger, pour légèrement. » (Def., II, 9). Le
tour est encore extrêmement fréquent chez Desportes et Régnier (Voyez Brunot,

La doctr. de Malfi., p. 361).

2. On sait que ce tour s'est conservé avec les noms de nombre : plus de cent.

Il se peut, comme il se trouve aussi dans Marol, que l'italien, l'ancien français

aussi n'aient pas été étrangers à cette reprise.
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au xv" si«'^cle. Rabelais emploie de même secourii' (I, 130, M.-L.),

fauoriser (II, 260), Calvin assister.

Quelquefois c'est sur le grec que se règle la syntaxe, ainsi

chez Estienne et chez Rabelais. Cesser du labeur (Rab. II, 78)

en est un exemple : du s'y justifie par le génitif grec r.y.ût'j^y.t.

-ÔVO'J.

La proposition infinitive, déjà en grand usage au xiv° et au

xyû siècles, en arrive au xvi" à un tel développement qu'elle

semble devoir reprendre tout le terrain qu'à l'époque de la déca-

dence latine l'esprit d'analyse lui avait fait perdre. On l'emploie

désormais avec presque tous les verbes, ceux qui signifient

dire, penser, croire, comme ceux qui marquent désir ou volonté :

Ex. : Aristoteles maintient les j^aroles de Homère estre volti-

geantes, (Rab., II, 465, ibid.). Végèce veut lliomme de guerre

estre nourri aux champs (Noël du Fail, Prop. rust, I, 8). Celuij

qui maintenant s\^n pense estre adoré. (Desportes, Diu. Am.,

Il faudrait ainsi examiner une à une chaque partie du dis-

cours. Mais pour voir quelle transformation la syntaxe a subie

sous l'influence du latin, mieux vaudrait peut-être encore

regarder l'aspect général de la phrase au xvi'' siècle. Les con-

structions absolues y abondent, très libres, et se rapportant

à n'importe quel élément de la proposition, quelquefois sans

appui d'aucune sorte : Scève ose écrire :

Conlinuant toy, le bien de mon mal,

A l'exercer, comme mal de mon bien :

l'ay obserué. {Délie, LXV, 33).

Et ailleurs plus hardiment encore :

Ton doulx venin, grâce tienne, me fit

Idolâtrer en ta diuine image. (III, 1).

Ce sont là de vrais ablatifs. Au reste dans cette école, on ne

semble pas se douter qu'il fallait des cas au latin pour lui per-

mettre certains tours, et que le français, ne les ayant pas, ne

saurait reproduire ces tours.

Cet oubli des différences essentielles entre les deux langues
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€st sensible surtout dans la façon dont on se permet de ranger

les mots, si on peut se servir de ce mot de ranger, à propos

de pareil désordre. Rabelais, Ronsard font des inversions, mais

telles que la vieille langue les avait connues. Dans le groupe

lyonnais, non seulement on renverse l'ordre, on le bouleverse,

en séparant les éléments que le génie du français tend de plus

en plus à rapprocber : l'adjectif et le nom, la préposition et le

verbe, la négation et le verbe. Ex. : Pour non la fin à mon doufx

mal prescrire. {Del., LXXYI, p. 38.) Que pour aimer,
||
Dit-il,

d^amer\\ Le cœur de Phidie supporte. (Bugn. Er., 113). Entre

une grand" de dames légion. (Id., XVIII, p. 45.)

Bref, on en arrive à des vers comme ceux-ci : Est de Pallas

du chef ingénieux,
\\
Celestement, voulant Dieu, départie. (Id.,

ibid., 68).

Il y a eu aussi un effort très visible pour modeler la période

française sur le type ancien. J'ai déjà montré les écrivains du

xiv" siècle s'y essayant. Leurs successeurs ont mis en œuvre

toutes sortes de moyens dans la même intention. Le nouveau

relatif à genre distincts lequel, laquelle, à la fois adjectif et

pronom, leur a été en cela d'un secours particulier; c'est grâce à

lui que déjà au xv" et plus encore au xvi'' siècle, on apprit à

souder lourdement, mais solidement, les propositions partici-

piales, infînitives, conjonctionnelles, complétives, qu'il eût autre-

fois fallu construire à part : Exemple : ^ Et y serait aulcune

occasion de patience, à Vexemple de celluy milourt Anglais, auquel

estant faict cammendement de mourir à son arhitraige, estent mourir

nayé dedans un tonneau de Maluesie. » (Rab., II, 388, M.-L.) —
« Sous sa domination estaient peuples de diuers languaiges, pour

esquelz respondre et parler luy conuenoit user de plusieurs truche-

mens. » (Id., II, 97). — « L'autre partie doit estre en beaucoup)

de pièces, les queles vouloir reduyre en loi, serait cJwse impos-

sible. » (Du Bel. Def. éd. P. 92). — « Et me suys icy trans-

ptorlé, pour seulement te veair, et conférer avec toy d'aulcuns

j)assages de Philosophie, de Geomantie et de Caballe, lesquelz si

lu me peulx souldre, ie me rends des à présent tan esclave (Rab.,

I, 307). Il n'est rien peut-être qui ait autant rapproché le style du

XV'' et du xvf siècles des modèles latins que ce lequel, élément

essentiel de la nouvelle phrase, qui fournissait le moyen de
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rattacher les plirases elles-mêmes les unes aux autres dans

l'ensemble d'un développement.

Je n'ai pas à examiner ici quel emploi les écrivains ont fait

des ressources nouvelles qu'ils acquéraient et qui s'ajoutaient

aux anciennes; semblable étude ressortit à l'histoire littéraire

plutôt qu'à l'histoire grammaticale. Il y a peu à s'étonner qu'ils

en aient abusé ; toutefois il faut convenir que la langue écrite est

sortie de leurs mains riche de tout ce qui pouvait être nécessaire

pour tenter n'importe quel style.

B. Développement spontané de la langue.

J'ai posé en principe, au commencement de cette étude, que

les changements survenus spontanément dans la langue au

xvi" siècle étaient très inférieurs en importance aux change-

ments que la culture y a apportés
;
je ne voudrais pas cepen-

dant laisser croire, en passant les premiers sous silence, qu'ils

sont négligeables.

1° Prononciation. — Les modifications survenues dans la

prononciation au xvi'' siècle ont été de deux ordres, les uns

passagers, les autres définitifs. Parmi les premiers je citerai

cette transformation curieuse de l'r en s et quelquefois de Vs

en r au milieu des mots, qui faisait dire d'une part Pasis au

lieu de Paris et de l'autre coïirin au lieu de cousin. Cette

confusion, qui s'explique par la nature de Vr, alors prononcé

de la langue et non de la gorge comme aujourd'hui, se faisait

couramment à Paris et dans la région du centre. Antérieure au

xvi" siècle, elle a duré dans le peuple jusqu'aux environs de

1620; on sait qu'à cette époque elle a disparu sans laisser de

trace dans le français proprement dit, sauf dans le mot chaise,

forme corrompue de chaire, qui resta, en chassant la forme cor-

recte de presque tous ses emplois.

Faut-il attribuer cette extinction totale d'une mode, très

répandue au dire des témoins, à l'opposition que lui firent les

grammairiens et les écrivains, qui l'empêchèrent de se pro-
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pager en dehors du « mesme peuple »? Ce serait en ce cas la

première victoire de la règle '. Elle paraît bien invraisemblable,

Fautorité n'ayant jamais guère pu, môme à des époques où elle

était autrement assurée en pareille matière, que contrarier des

pendances générales, sans parvenir à les étouffer.

Quant aux changements définitifs, ils ont tous un caractère

commun : c'est d'avoir tendu à la réduction de l'élément voyelle

dans les mots. Ce sont particulièrement les sons doubles, qui

ont été atteints. D'abord presque partout où deux voyelles se

rencontraient encore : dans des noms comme seel (sceau), roole,

la contraction s'est faite en une seule. En outre les triphton-

gues et diphtongues ont continué à se résoudre : eau, encore

prononcé en triphtongue : éau, du temps d'Erasme, réduit le

groupe au a un son très voisin de o, puis l'e s'assourdit, jusqu'au

jour où il disparaîtra tout à fait (commencement du xv!!*" siècle) ^

La diphtongue ei, après s'être maintenue longtemps à l'état de

diphtongue devant les nasales, passe à é (seigle = ségle), eu à

6 et à u ^ au à o^; enfin oi (prononcée oé) est doublement

atteinte : d'une part, dans quelques monosyllabes : trois, fois,

bois, elle tend à prendre le son de iba, qu'elle a aujourd'hui là

où elle s'est conservée; de l'autre, dès 1570,1a prononciation

par è simple se substitue à l'ancienne prononciation en oé dans

les imparfaits et conditionnels, les verbes en oi/ei', oistre, le

subjonctif sois, les noms de peuples, Anglois, François, quel-

ques noms communs, aboi, courroije, esmoi, des adjectifs : cour-

tois, [bible, droit, roide, etc. ^ Des Autels, Pasquier, Ramus,

Estienne ont en vain protesté ; l'è prévalut ; il s'entendait géné-

ralement aux environs de 1600.

1. Voir dans Tlmrot, De la prononciation française depuis le commencement
du xvi" siècle, Paris, Imp. Nat., 188.3, II, 270. Y ajouter les épîtres plaisantes et

paysannesques publiées par Montaiglon (Recueil des poésies françaises des x\* et

xvi° siècles, V, p. 131):

C'est au iardin; mon pèze entry,

D'auentuze me rencontry
Auprès de vou, et si i'auoy

Tousiou l'yeu desu votre voy.

Laquelle me sembly depuy
Aussy claize que l'iau de puy.

2. Thurol, 0. c, I, 434.

3. Id. i/jid., I, 143.

4. Id. ifjid., I, 424.

5. Id. ifjïd., I, 332 et suiv.
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En même temps la nasalisation se complète; Vi et Vit de un,

vin, ont cessé d'être purs, et tendent au xvi'' siècle vers la pro-

nonciation qu'on leur donne aujourd'hui *.

Enfin Vc féminin, diminuant toujours de valeur, commence

à se supprimer fréquemment après une voyelle (priueement),

entre l et r, ou bien devant comme après l'une ou l'autre de ces

consonnes [hourlet == bourrelet; surplis = surpelis; portera =
portera). Bref tout l'élément sonore des mots diminue, alors

que par l'introduction des mots savants le nombre des con-

sonnes s'augmente en masse. Il faut dire qu'en revanche,

l'habitude de prononcer en les atténuant les consonnes finales

devant une pause se perd dans le dernier tiers du siècle, ce qui

constitue une sérieuse compensation. Toutefois, dans l'ensemble,

il est visible que les changements de la prononciation au

XVI* siècle ont achevé de faire perdre à la langue ces modula-

tions, qui, au Moyen Age en faisaient vanter la douceur.

2° Lexique. — Pour le mouvement du lexique, il me paraît

impossible ou à peu près do démêler les mots qui sont nés de

la foule et dans la foule de ceux que les auteurs ont créés en

gardant les procédés purement français : Rabelais avait pu

entendre autour de lui nombre des mots de ce genre dont on

lui attribue la création, parce qu'on les trouve pour la première

fois dans son texte, et il en est ainsi de tous les auteurs qui

nous présentent des néologismes formés « sur un patron deia

reçeu du peuple. » Nous n'avons aucun moyen sur de faire le

départ. Je renvoie donc pour cette partie au chapitre de l'en-

richissement de la langue, section i, en rappelant seulement

que l'auteur ({ui emjdoie un mot ne doit nullement ])0ur cela

en être considéré comme le créateur.

J'en dirai autant en ce qui concerne les mots empruntés à

l'Italie, parmi lesquels beaucoup ont été rapportés et répandus

par les soldats, en dehors de toute influence livresque ou cour-

tisanesque.

8° G-rammaire. — En morphologie, révolution du xvi*" siècle

continue celle des siècles précédents, sans qu'aucune direction

bien nouvelle soit prise par la langue. Elle n'a pas, à ma con-

naissance, de caractéristique hien nette. On peut remarquer que

]. Thiirot. 0. c, II, 477, 542.
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les formes contractes de l'article, obéissant à la tendance qui

s'était accusée depuis longtemps d'éliminer les formes contractes

au profit des formes complètes, qui satisfaisaient mieux et l'ana-

logie et l'esprit d'analyse, se laissent entamer à leur tour : au,

aux restent, mais ou [= en le) disparaît presque, et es (= en

les) vieillit sensiblement dans la seconde moitié du siècle.

La seconde déclinaison des adjectifs, à forme commune pour

le masculin et le féminin, achève aussi de disparaître sous l'in-

fluence de l'analogie, le dernier adjectif qui ait gardé souvenir

de son invariabilité primitive : grand ne subsistant plus sans

adjonction d'e muet que dans des exjtressions toutes faites :

grand'salle, grand" route, etc., et n'en pouvant, dès la deuxième

moitié du siècle, plus sortir.

Dans les noms, môme triomphe de l'analogie. Ainsi, au

xvi" siècle, le pluriel des noms terminés en / mouillée, quoique

intact aujourd'hui encore dans certaines séries, cesse d'obéir

généralement à la règle phonétique il -{- s = Is, us (ux), qui en

avait été la base : travail continue à faire travaus (travaux), mais

orgueils, qui est la négation même de cette règle, se trouve dans

Marot. Dans les pronoms enfin le système de la déclinaison,

qui gardait un reste de vie, reçoit de nouvelles atteintes : nullij,

régime de nul, disparaît ; on le trouve encore dans Rabelais, guère

après lui; les démonstratifs, qui n'ont point gardé de cas, éli-

minent les formes qui leur étaient restées de ces anciens cas et

qui faisaient double emi)loi. Au xvi" siècle, c'est le tour de cil,

qui ne se maintient plus guère que devant un relatif, et encore

V sent le « vieux et le rance » ; cestui (je ne parle point du com-

posé crsiify-cif, dont Balzac fera encore fréquemment usage),

entre ég-alement en décadence; icelui et toute sa famille, rem-

placés par les formes surcomposées celui-ci, celui-là dans les

seuls emplois qui le rendait nécessaire, se confine peu à peu

dans la pratique, dont ils ne sortira bientôt plus.

La conjugaison subit de son côté des modifications impor-

tantes. D'abord il est visible que le pronom personnel devient

un élément de plus en plus nécessaire à la distinction des per-

sonnes. On le voit non seulement à la régularité de son emploi

— la langue écrite ne s'en passe plus que par licence, — mais

même à la place qu'il occupe auprès du verbe, dont il tend à se

Histoire de i.a langue. UI. "*
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séparer de moins en moins. Dans le môme ordre d'idées, que se

soude au subjonctif des propositions indépendantes, dont il

devient une caractéristique presque indispensable. On pourrait

rapporter à ce même esprit le développement des formes faites

des auxiliaires : eslre naissant, aller pensant, rendre vieilli, etc.

Il me semble plutôt être de la langue littéraire. Mais ce n'est

pas seulement l'esprit d'analyse qui triomphe ; l'analogie s'étend

également. A la première personne, l's de l'inchoative {le bastis)

est devenue régulière; on écrit encore quelquefois ye voy,je ren,

on prononce ie vois, ie rens; souvent aussi, par une confusion

grossière, on substitue à la forme normale la première personne

du pluriel. Au temps de Palsgrave, c'était l'usage général de

dire : /'allons bien, ie seroris beau, comme le font tant de dia-

lectes aujourd'hui. Au parfait une assimilation dont on retrouve

la trace jusque chez les grammairiens tend à confondre les par-

faits des diverses conjugaisons; je faimij, et inversement je

cueillay, sont des formes (surtout la première) assez répandues.

Au subjonctif les vieilles formes en ons, ez de la première con-

jugaison chantons, chantez, en lutte depuis le xv^ siècle avec les

formes des conjugaisons voisines en ions, iez, sont définitive-

ment abandonnées pour celles-ci à la fin du xvi^ siècle; (en

revanche les formes de l'imparfait en issions [que nous chantis-

sions], encore très en faveur autour de dooO, retournent à la

forme normale : que nous chantassions). Enfin la conjugaison

inchoative, poursuivant ses progrès, embrasse de nouveaux

verbes : haïr, qui ïaii haïssant, au lieu de hayant; vestir, dont

on trouve un présentée vestis.

Parmi les mots invariables, un très grand nombre tombent

peu à peu en désuétude; je citerai les adverbes atant (alors),

dont (d'où), ià, meshmj (désormais), moult, onqiies, ores (main-

tenant), pieça, tandis (cependant) ; les prépositions atout (avec),

ensemble (avec), enimii, ptuis (à peu près complètement remplacé

par depuis dès le commencement du siècle) ; les conjonctions

ains, eiainçois (mais), «f/o/ic (alors), iacoit que, ores que (quoique)

,

'parainsi, parquoi (c'est pourcjuoi), si que (autant que, comme)

ne (ni) \

1. Les livres sur la langue du xvi® siècle, suivant très légitimenient une
métliode inverse de colle que je prends ici, donnent toutes ces formes ou ces
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D'autres mots invariables, sans être comme les précédents

frappés à mort, sont du moins atteints : en commence à céder à

daiis; si, qui avait tant d'emplois divers dans la vieille lang^ue,

en perd une bonne part; la négation simple ne est si affaiblie

que presque toujours on la fait suivre déjà de pas, et point.

En syntaxe, un des phénomènes généraux les plus caractéris-

tiques de la langue du xvi^ siècle, c'est une tendance déjà

sensible à séparer les formes, quand les fonctions sont distinctes;

par là s'annonce déjà la langue moderne. Dans cet ordre d'idées

on voit les formes du déterminatif se séparer assez nettement

de celles des démonstratifs, pour que les grammairiens en fassent

une règle et imposent de dire celui qui, non celui-là qui, dans

les cas où on n'a pas à insister sur l'objet montré; chascun était

autrefois indifféremment pronom et adjectif, chasque prend, au

xvi" siècle, l'un des deux rôles exclusivement; de môme le

superlatif relatif tend à devenir régulièrement distinct du com-

paratif, en se faisant précéder de l'article défini; ce n'est encore

nulle part les strictes démarcations que l'époque grammaticale

élèvera, mais le terrain se prépare.

On est un peu plus loin de l'époque suivante en ce qui con-

cerne l'ellipse ; la liberté au xvi" siècle reste encore très grande
;

toutefois, il importe de noter la régularité croissante avec

laquelle on use du pronom personnel et de l'article. J'ai déjà

parlé du premier; pour le second il est en progrès sous toutes

ses formes : le partitif lui-même commence à se rencontrer

beaucoup plus fréquemment; quant au défini, il devient si

nécessaire, que les grammairiens se voient contraints de le

reconnaître malgré leurs préjugés latins, et les poètes les plus

fanfarons de liberté recommandent de ne pas l'omettre.

J'aurais dans le détail, beaucoup de nouveautés à signaler;

ainsi soi, encore régulier au commencement du siècle auprès des

participes ou des infinitifs, cède insensiblement la place à se,

beaucoup plus fréquent dans Estienne, par exemple, que dans

mots avec des exemples du temps. II est tout à fait exact qu'ils se rencontrent

dans de nombreux textes, mais il ne faut pas en tirer la conclusion qu'ils sont

encore en pleine vitalité à la fin du siècle; on le voit bien à l'attitude qu'on

prend vis-à-vis d'eux à ce moment oij la mode, au lieu d'être favorable ;ï

l'archaïsme, lui est hostile; on les déclare hors d'usage. Si pareille décision ne

se fût pas fondée sur l'état réel de la langue parlée, il serait incompréhensible

qu'elle eût pu être prononcée et surtout ratifiée.
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Rabelais; (Func manière générale du reste le personnel continue

à empiéter sur le réfléchi; que, sujet, pour qui, disparaît à peu

près complètement; quelque chose devient un véritable pronom,

dont le sens prévaut sur l'étymologie pour régler le genre; on

se met à dire quelque chose meilleur, et non plus : meilleure
;

uns commence à ne plus s'employer au pluriel pour des : tins

Homère, Pindare, se trouve encore, mais le tour : uns mou-

tons, est déjà peu usité. Le verbe subit aussi quelques modi-

fications importantes : la forme si lourde du passif le cède en

beaucoup de cas à la forme pronominale; il nous en est resté

la possibilité de dire : je me nom/ne Pierre, la richesse s'acquiert

peu à peu, etc. Le x\i° siècle allait beaucoup plus loin; il em-

ployait ce tour, assez rare en vieux français, mais déjà développé

au xv" siècle, avec une extrême liberté, et en laissant au verbe

le complément du passif : Rabelais disait : i ii Hure qui se vend

par les bisouars et porte balles. C'était aller droit à l'élimi-

nation du passif, qu'on relevait d'autre part par latinisme; il y

eut un retour en arrière. Le participe présent tend à se fondre

avec le gérondif, en ne prenant plus la marque du genre; parmi

les modes, il semble que le subjonctif recule devant l'indicatif

d'une part (après les verbes qui signifient : penser, croire),

devant le conditionnel de l'autre, mais ici la syntaxe latine qui

envahit les textes empêche de voir Ijien nettement la marche de

la langue parlée. L'infinitif est très employé, soit comme verbe,

soit comme nom ;*on le trouve construit d'une très remarquable

façon, en guise de participe absolu, et sans aucune préposition,

dans le même sens qu'il aurait, s'il était précédé de avoir : 7\ir-

rhenus, fds cludit Orthvs, estre parti d'Asie la Mineure, arriua en

Italie (Le Maire de Belges, Illust. de G., 42).

Mais il esl inutile d'allonger la liste de ces menues observa-

tions qu'il faudrait, ou bien pouvoir exposer en détail, et ce livre

ne le permet pas, ou réduire à des observations générales, et

la nature même des faits s'y oppose.

Conclusion. — En somme, si on s'attache à rester dans l'ordre

des phénomènes qui se produisent spontanément, on ne saurait

aller très loin. Presque partout l'évolufion normale a été sinon

empêchée, au moins contrariée, sinon dirigée, au moins recti-

fiée par les grammairiens, et aussi par les écrivains. Admettons
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que MeigTct et Ramus n'aient eu aucune action. Marot en a eu

une, et il a fait une règle — il ne s'agit pas seulement, comme

on voit, d'exemples contagieux, mais de prescriptions expli-

cites — sur l'accord du particij)e, que tout le monde après lui a

ressassée. Il est incontestable que là on tendait à la forme inva-

riable : la robe que J'ai acheté. C'était le dernier terme de l'évo-

lution logique du parfait fai acheté. En s'unifiant pour former

une expression verbale unique, elle tendait nécessairement à

prendre la syntaxe des formes verbales, savoir : à s'accorder

avec son sujet et non avec son régime. Un poète est venu, avant

les grammairiens, entraver cette marche régulière.

On pourrait citer une foule d'interventions aussi nettes ; à dire

vrai, plusieurs mêmes se sont exercées à propos de quelques-

unes des formes ou de quelques-uns des tours que je viens

de citer : favons été est du nombre ; il n'est pas sorti du fran-

çais du xvif siècle, il en a été exclu; le tour ce suis-je, c es-tu,

ce sommes-nous y etc., passait de l'usage; il y a été maintenu dans

le pluriel ce sont, parce que les grammairiens l'ont voulu.

Je ne veux pas multiplier les exemples, mais j'ajoute que,

pour mesurer l'influence troublante des savants, il serait tout à

fait insuffisant de se reporter aux prescriptions des théoriciens,

quels qu'ils soient. Bien autrement importante était la leçon

qui se dégageait des livres de simple lecture. Ronsard a infini-

ment plus contribué à former la langue littéraire que Robert

Estienne. Mais l'un et l'autre en travaillant sur la langue écrite,

ont eu une influence énorme quoique indirecte, sur la langue

parlée. En efîet, il ne faut pas l'oublier, depuis le xvi" siècle,

en France, c'est la langue parlée qui se modèle sur l'autre. Il en

est résulté d'abord que sinon les petits mouvements, du moins

les grandes secousses imprimées à la langue écrite, ont eu un

certain retentissement dans la langue usuelle; ensuite que là oii

les deux langues sont restées en désaccord, c'est moins l'état de

la langue parlée qu'il nous importe de connaître, que celui de

la langue écrite. Plusieurs maîtres, nous le verrons, ont bien

professé qu'il fallait faire retourner le français à sa source véri-

table, que ceux qui voulaient l'apprendre devaient fréquenter

les Halles et la place Maubert; en réalité les doctrinaires eux-

mêmes n'eussent pas voulu aller à cette école.
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